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PREFACE

Cet ouvrage se compose de deux parties Ires-distinctes, I'une de dissertation

historique, I'autre de narration; Tune qui est complete aujourd'hui, I'autre que je

me propose de continuer si le temps et la force ne me manquent pas. Je parlerai

d'abord de la seconde, ensuite de la premiere, et je dirai quels motifs m'ont amene

h les joindre ensemble.

C'est une assertion pour ainsi dire proverbiale ' qu'aucune periode de notre liis-

toire n'egale en confusion et en aridite la periode merovingienne. Cette epoque est

celle qu'on abrege le plus volonliers, sur laquelle on glisse, a cote de laquelle on

passe sans aucun scrupule. 11 y a dans ce dedain plus de paresse que de reflexion,

et si V histoire des Merovingiens est un peu difficile h debrouiller, elle n'est point

aride. Au contraire, elle abonde en faits singuliers, en personnages originaux, en

incidents dramatiques tellement varies, que le seul embarras qu'on 6prouve est

celui de mettre eu ordre un si grand nombre de details. C'est surtout la seconde

moitie du sixieme siecle qui offre en ce genre, aux ^crivains et aux lecteurs, le

plus de richesse et d'interet, soit que cette epoque, la premiere du melange entre

les indigenes et les conquerants de la Gaule, ait, par cela meme, quelque chose de

poetique, soit qu'elle doive cet air de vie au talent naif de son historien, Georgius

Florenlius Gregorius, connu sous le nom de Gregoire de Tours.

Le choc de la conquete et de la barbaric, lesmoeurs des destructeurs de I'empire

romain, leur aspect sauvage et bizarre, ont ete souvent peints de nos jours, et ils

Tent ete a deux reprises par un grand maifre *. Ces tableaux suffisent pour que la

periode historique qui s'etend de la grande invasion des Gaules, en 406, a I'etablis-

sement de la domination franke, reste desormais empreinte de sa couleur locale et

de sa couleur poetique; mais la periode suivante n'a 6te I'objet d'aucune 6tude oil

I'art entrat pour quelque chose. Son caractere original consiste dans un anlago-

1. il. de Chateaiibriand : les Martyrs, liv. VI et VII ; itudes on D'srniirs histnriques, etude
siiieme, McEurs des Baibares.
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nisme de races non plus complet, saillant, lieurle, mais adouci par une foule d'imi-

tations reciproques,nees de I'liabitation surle meme sol. Ces modifications morales,

qni so presentent de part et d'autre sous de nombreux aspects et Ji dilTerents de-

gres, imiltiplient, dans I'liistoiro dii temps, les types generaux et les pliysionomies

individuelles. 11 y a des Franks denieures en Ganle purs Germains, des Gallo-Ro-

mains que le regne des Rarbares desespere et degoute, des Franks plus ou moins

gagnes par les moeurs ou les modes de la civilisation, at des Remains devenus plus

ou moins barbares d'esprit et de manieres. On poutsuivre le conlraste dans toutes

ces nuances i travers le sixieme siecle et jusqu'au milieu du septieme
;
plus tard,

I'empreinte germanique et I'empreinte gallo-romaine semblent s'effacer k la fois et

se perdre dans une semi-barbarie revetue de formes theocratiques.

Par une coincidence fortuite, mais singnlierement heureuse, celte periods si

complexe et de couleur si melangee est celle-li meme dont les documents originaux

oflrent le plus de details caracteristiques. Elle a rencontre un historien merveilleuse-

ment approprie a sa nature dans un conteinporain, ternoin intelligent, et li^moin

attriste, de cette confusion d'hommes et de choses, de ces crimes et de ces catas-

trophes au milieu dosquels se poursuit le declin irresistible de la vieille civilisation.

II faut descendre jusqu'au siecle de Froissart pour trouver un narratour qui egale

Gregoire de Tours dans I'art de meltre en scene les personnages et de peindre par

le dialogue. Tout ce que la conquete de la Gaule avail mis en regard ou en op-

position sur le meme sol, les racesj les classes, les conditions diverses, figure p§le-

mele dans ses rocits, quelquefois plaisants, souvcnt tragiques, toujours vrais et ani-

mes. C'est comme une galerie mal arrangee de tableaux etde figures en relief; ce

sont de vieux chants nationaux, ecourtes, semes sans liaison, mais capables de s'or-

donner ensemble et de former un poeme, si ce mot, dont nous abusons trop aujour-

d'hui, pent elre applique a I'histoire.

La pensee d'entreprendre sur le siecle de Gregoire de Tours un travail d'art en

meme temps que de science historique, fut pour moi le fruit de ces reflexions; elle

me vinten 1833. Mon projet arrete, deux methodes se presentaient : le recit continu

ayant pour fil la succession des grands evenements poliliques, et le recit par masses

detachees, ayant chacune pour fil la vie ou les aventures de quelques personnages

du temps. Je n'ai pas h^site entre ces deux precedes, j'aichoisi le second, d'abord

a cause de la nature du sujet qui devait ofl'rir la peinture, aussi complete et aussi

variee que possible, des relations sociales et de la destini5e humaine dans la vie po-

litique, la vie civile et la vie de famille ; ensuite, h cause du caractSre particulier de

ma principale source d'informalion, YHistoire ecclesiastique des Franks, par Gre-

goire de Tours.

En effet, pour que ce curieux livre ait, comme document, toute sa valeur, il faul

qu'il entre dans notre fonds d'histoire narrative, non pour ce qu'il donne sur les

evenements principaux, car ces evenements se trouvent mentionnes ailleurs, mais

pour les recits episodiques, les faits locaux, les traits de mceurs qui ne sont que 1^.

Si Ton rattache ces details h la s^rie des grands laits politiques et qu'on les inst^re,

k leur place respective, dans un recit complet et completemont elucide pour I'en-
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semble, ils feront peu de figure, et generont presque a chaque pas la marche de la

narration ; de plus, on sera force de donner a I'histoire ainsi ecrite des dimensions

colossales. C'est ce qu'a fait Adhen de Valois dans sa compilation en trois volumes

in-folio des Gestes des Franks, depuis I'apparition de ce nom jusqu'ala chute de la

dynastie merovingienne '; mais un pareil livre est un livre de pure science, in-

structif pour ceux qui cherclient, rebutant pour la masse des lecteurs. II serait im-

possible de traduire ou d'imiter en fran^ais I'ouvrage d'Adrien de Valois; et d'ail-

teurs on I'oserait, que le but, selon moi, ne serait pas atteint. Tout en se donnant

pleine carriere dans sa volumineuse chronique, le savant du dix-septieme siecle

elague et abrege souvent; il emousse les asperites, il rend vaguement ce que Gre-

goire de Tours articule, il supprirae le dialogue ou le denature, il a en vue le

fond des choses, et la forme ne lui fait rien. Or, c'est de la forme qu'il s'agit; c'est

elle dont il faut saisir les moindres lineaments, qu'il faut rendre, i force d'etude,

plus nette et plus vivante, sous laquelle il faut faire entrer ce que la science histo-

rique moderne fournit sur les lois, les mceurs, I'etat social du sixieme siecle.

Voici le plan que je me suis propose, parce que loutes les convenances du sujet

m'en faisaient une loi : choisir le point culminant de la premiere periode du melange

de mceurs entre les deux races; \k, dans un espace determine, recueillir et joindre

par groupes les fails les plus caracteristiques, en former une suite de tableaux se

succedant I'un a I'autre d'une maniere progressive ; varier les cadres, tout en don-

nant aux differentes masses de recit de I'ampleur etde la gravite: elargir et forti-

fier le tissude la narration originate, k I'aide d'inductions suggerees par les legendes,

les poesies du temps, les monuments diplomatiques et les monuments figures.

De 1833 a 1837, j'ai publie, dans la Revue des Deux Mondes, et sous un litre pro-

visoire^^ six de ces episodes ou fragments d'une histoire infaisable dans son

entier. lis paraissent ici avec leur litre definitif : Recits des temps merovingiens, et

forment la premiere section de I'ouvrage total, dont la seconde aura pareillement

deux volumes.

Si I'unite de composition manque a ces liistoires detachees, I'unite d'impression

«xistera du moins pour le lecteur. La suite des recits n'embrassant guere que I'es-

pace d'un demi-siecle, ils seront lies en quelque sorte par la reapparition des memes

personnages, et souvent ils ne feront que se developper I'un I'autre. II y aura

autant de ces masses de narration isolee que je rencontrerai de faits assez compre-

hensifs pour servir de point de ralliement a beaucoup de faits secondaires, pour

leur donner un sens general, et produire avec eux une action complete. Tantot ce

sera le recit d'une destinee particuliere, oii viendra se joindre la peinture des

evenements sociaux qui ont influe sur elle; tantot ce sera une serie de faits publics

auxquels se rattacheront, chemin faisant, des aventures personnelles et des catas-

trophes domestiques.

La maniere de vivre des rois franks, I'interieur de la maison royale; la vie ora-

1. Voyez ci-apres, Considerations sur I'histoire de France , chap, ler, p. 29.

2. Kouvetles lellres sur I'histoire de France.
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flense (les soi^iieiirs ct dt's eve,(|ues; rusiirpation, les guuncs civiles et los gucrres

in'ivees; la lurlmlt'iice iiilri^;iiile des (iallo-Uoinaiiis et riiuliscipline brutale des

Karbart's; I'abstiuce de tout ordre ailmiiiislratil' el de tout lien moral enlro les habi-

tants iles provinces gauloises, uu sein d'un nieine royaume; le rcveil des antiques

rivaliteset des liaines bereditaires de canton i canton et de ville h ville; partout

unesortode retour i Totat de natiu-e, et I'insurrection des volonles individnelles

contre la regie el la loi, sons quelque forme qn'elles se presentent, politique, civile

ou religieuse; I'esprit de revolte et de violence regnant jusque dans les monasteres

de fenimes : tels sont les tableaux divers que j'ai essay^ de tracer d'apres les monu-

ments contemporains_, et dont la reunion doit olTrir une vue du sixieme siecle en

Gaule.

J'ai fait une dtude minutieuse du caractere et de la destinee des personnages

bistoriques, et j'ai tacbc de donner i\ ceux que I'bistoire a le plus negliges, de la

realite et de la vie. Entre ces personnages, celebres ou obscurs aujourd'bui, do-

mineront quatre figures qui sont des types pour Icur siecle, Fredegonde, Hilperik,

Eonius Muinmolusel Gregoiro de Tours lui-memc : Fredegonde, I'ideal de la bar-

baric elementaire, sans consctfence du bien et du mal; Hilperic, I'homme de race

barbare qui prend les gouts de la civilisation, et se polit oi I'exterieur sans que la

reforme aille plus avant; Mummolus, rhomme civilise qui se fait barbare et se de-

prave a plaisir pour etre de son temps ; Gregoire de Tours, I'hommo du temps

passe, mais d'un temps meilleur que le present, qui lui pe.se, reobo lidele des regrets

que fait naitre dans quelques araes elevees une civilisation qui s'eteint'.

Le desir de faire connaitre completement et de rendreparfaitement claire la pens^e

iiistorique sous I'influence de laquelle j'ai commence et poursuivi mes recils du

sixieme siecle m'a conduit a y ajouter ime dissertation preliminaire. Je voulais

montrer quel rapport ces narrations detaillees d'un temps si ^loigne de nous ont

avec I'ensemble domes ideessurle fond et la suite denotre bistoire. Pour etiblir nun

point de vue aussi fortement que possible, j'ai examine les divers systemes bistori-

ques qui ont regne successivement ou simullanement cboz nous, depuis la renaissance

des lettres jusqu'a nos jours; puis j'ai envisage I'etat actuel de la science, je me suis

demande s'il en r^sulte un systeme bien determine et quel est ce sysleme. Celafait,

je suis alle plus loin, et j'ai essaye de traiter ex professo ce qui, dans les questions

capitales, m'a paru louche d'une maniere faible ou incomplete. Get entrainement

logique, auquel je me suis volontiers livre, a grossi mon prt5ambule jusqu'aux di-

mensions d'un ouvrage a part que j'ai intitule Considerations sur I'histoire de

France.

C'est une chose utile que, de temps en temps, un homme d'^tudes conscien-

cieuses vienne reconnaitre le fort et le faible, et, pour ainsi dire, dresser le bilan

de chaque portion de la science. J'ai tacbe de le faire, il y a douze ans, pour nos

f. Decedente, atque imo potins perennte ab urbibus gallicanis liberaliiim cultura litterarum... cum
gentium feritas desasviret, regmn furor acueretiir... ingemiscebant sxpiiis plerique diceates : Y;c diebiis

nostris, quia periit siudiuiu litterarum a nobis. (Greg. Turon. //iv/. Franc, eccles,, apiul Script, rer.

qnllic. el francic, t. II, p. Uu)
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livres d'liistoire narrative*; aujourd'hui je I'essaye pour un genre d'ouvraj^es Iiis-

toriques moins populaires, mais dont la critique n'est pas moins importante, parce

que c est de la que le vrai et le faux decoulent et se propagent dans le champ de

I'histoire proprement dite. Je veux parler des ecrits dont I'objet ou la pretention

est de donner la philosophie, la politique, I'esprit, le sens intime, le ton 1 de I'his-

toire. Ceux-la imposent aux oeuvres narratives les doctrines et les methodes; lis

regnent despotiquement par les idees sur le domaine des fails; ils marquent, dans

chaque siecle, d'une empreinte particuliere, soit plus tulele, soit nuins exacte

qu'auparavant, la masse des souvenirs nalionaux. Voila pourquoi je me suis attache

a les juger scrupuleusement, et, s'il se pent, defmitivement; a faire dans chacun

deux le partage du faux et du vrai, de ce qui est morl aujourd'hui, et de ce qui a

encore pour nous des restes de vie.

Dans cet examen, je me suis borne aux theories fondamentales, aux grands sys-

temes de I'histoire de France, et j'ai distingue les elements essentiels dont lis se

composent. J'ai trouve la loi de succession des systemes dans les rapports intimes

de chacun d'eux avec I'epoque oii il a paru. J'ai etabli, d epoque en epoque, Tidee

nationale dominante et les opinions de classe ou de parti sur les origines de la

societe francaise et sur ses revolutions. En un mot, j'ai signale et decrit le chemin

parcouru jusqu'a ce jour par la the^rie de I'histoire de France, toutes les grandes

lignes suivies ou abandonnees, d'ou Ton est parti, par oii Ton a passe, h quels

points nous sommes, et vers quel but nous marchons-.

Au moment ou j'ecrivais ces pages d'histoire critique, ou je tentais de juger a la

fois et d'eclairer par leurs rapports muluels les temps et les livres, j'avais devant

les yeux un modele desesperant. M. Villemain venait de publier la partie comple-

mentaire de son celebre Tableau du dix-huitieme siecle ^. Je Irouvais 1^, dans sa plus

haute perfection, I'alliance de la critique et de I'histoire, la peinture des moeurs

avec I'appr^ciation des idees, le caractere des hommes et le caractere de leurs oeuvres,

rinfluence reciproque du siecle et de I'ecrivain. Cette double vue, reproduite sous

une multitude de formes et avec une variete d'aper^us vraiment merveiileuse, eleve

I'histoire litteraire a toute la dignite de I'histoire sociale, et en fait comme une

science nouvelle dont M. Villemain est le createur. Jaime a proclamer ici cette part

de sa gloire qu'une longue amitie me rend chere, et j'aime a dire que, lorsqu'il

m'a fallu essayer un pas dans la carriere qu'il a si largeraent parcourue, j'ai cherche

I'exemple et la regie dans cet admirable historien des choses de I'esprit.

Dans la partie dogmatique des Considerations sur Vhistoire de France, une ques-

tion dont I'importance est vivement sentie, celle du regime municipal, m'a occupe

plus longuement que toutes les autres. J'ai fait I'histoire des variations de ce regime

depuis les temps remains jusqu'au douzieme siecle, afin de montrer de quelle maniere

el dans quelle mesure il y eut la, simultanement, conservation et revolution. J'ai

t.'iche de demeler et de classer les elements de nature diverse qui se sent accumules.

1. Voyez L'ttres sur I'histoire de France, letties I, II, III, IV et Y.

2. Cours de liUera'ure francaise, Tableau du dii-huitieine sieele, premiere partie, 2 vol. 1838.
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juxtaposes, associds, pour former, au douziime siecle, dans Ics villes soil du Midi, soit

ilu Nord, desconstitutiuiis deliiiilives. Je me suis eteiulu iiarliculicreiuent sur ce qui

regarde la commune jur^e, et j'ai reclierch(^ les oriyines de ce genre d'inslilution

qui fut la forme dominante de ["organisation municipale au nord et au centre de la

France. J'ai considere cetle constitution dans sa nature el dans seseffets, sans cgard

aux circonslances de son otablissimcnt dans un lieu ou dans I'autre. C'est une

controverse qui doit linir que celle ou Ton discute aussi ardenmient qu'inutilement

le point de savoir si les franchises municipales du moyen &ge proviennent de I'in-

surreclion ou de I'octroi libre. Quelque face du probleme (ju'on envisage, il reste

bien entendu que les constitutions urbaines du douzieme et du treizienie siecle

,

comme toute espece d'inslitutions politiques dans tous les temps, ont pu s'etablir ^

force ouverte, s'octroyer de guerre lasse ou de plein gre, etre arrachees ou sollici-

tees, vendues ou donnees gratuitement; les grandes revolutions sociales s'accom-

plissent par tous ces moyens h la fois.

Les Hecits des temps mermingiens fermeront, je crois, le cercle.de mes travaux

d'histoire narrative; il serait temeraire de porter mes vues et mes esperances au

dela. Pendant que j'essayais, dans cct ouvrage, de peindre la barbaric franke, mi-

tig^e, au sixieme siecle, par le contact d'une civilisalion qu'elle devore, un souvenir

de ma premiere jeunesse m'est souvent revenu a I'esprit. En 1810, j'achevais mes

classes au college de Blois, lorsqu'un exemplaire des Martyrs, apporte du dehors,

circuli. dans le college. Ce fut un grand evenement pour ceux d'entre nous qui res-

sentaient dejci le gout du beau et I'admiration de la gloire. Nous nous disputions le

livre; il fut convenu que cliacun I'aurait a son tour, et le mien vint un jour de

conge, h I'heure de la promenade. Ce joiir-1^, je feignis de m'etre fait mal au pied,

et je restai seul h la maison. Je lisais ou plutot je devorais les pages, assis devanl

mon pupitre, dans une salle voiitee qui etait notre salle d'eludes, et dont I'aspect

me semblait alors grandiose et imposant. J'eprouvai d'abord un charme vague et

comme un eblouissement d'imagination; mais quand vint le recit d'Eudore, cette

histoire vivante de I'empire a son declin, je ne sais quel interet plus actif et plus

mele de reflexion m'attaclia au tableau de la ville eternelle, de la cour d'un empe-

reur romain, de la marcbe d'une armde romaine dans les fanges de la Balavie, et

de sa rencontre avec une armee de Franks.

J'avais lu dans I'Histoire de France a I'usage deseleves de I'^cole militaire, notre

livre classique : « I.es Franks ou Fran^ais, deja maitres de Tournay et des rives de

« I'Escaut, s'etaient etendus jusqu'i\ la Somme... Clovis, Ills du roi Childeric,

« monta sur le trone en 481, et affermit par ses victoires les fondements de la rao-

« narchie fran^aise'. » Toute mon archeologie du moyen age consistail dans ces

phrases et quelques autres de meme force que j'avais apprises par cceur. Franmis,

trone, monarchie, etaient pour moi le commencement et la fin, le fond et la forme

de notre histoire nationale. Rien ne m'avait donn6 I'id^e de ces terribles Franks

1. Abrege de I'Mstoire de France h I'usage des ilhes de I'tcole royale militaire, faisaut partie du
Cours d'iludes ridige et imprimi par ordre d:i roi, 1789, t. I, p. 5 el 6.
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de M. de Chateaubriand, pares de la depouille des ours, des veaux marins, des

urochs et des sangliers, de ce camp retranche avec des bateaux de cuir et des chariots

atteles de grands bosufs, de cetle armee rarig^e en triangle ou Von ne distinguait

qu'une foret de framees, des peaux de betes et des corps demi-nus '. A mesure que

se deroulait a mes yeux le contraste si dramatique du guerrier sauvage et du soldat

civilise, j'etais saisi de plus en plus Yivement ; I'impression que fit sur moi le chant

de gnerre des Franks eul quelque chose d'electrique. Je quittai la place ou j'etais

assis, et, marchant d'un bout a I'autre de la salle, je repelai h haute voix et en faisant

sonner mes pas sur le pave :

« Pharamond ! Pharamond ! nous avons combattu avec I'ep^e.

« Nous avons lance la francisque a deux tranchants; la sueur tombait du front

« des guerriers et ruisselait le long de leurs bras. Les aigles etrles oiseaux aux pieds

« jaunes poussaient des cris de joie; le corbeau nageait dans le sang des morts j tout

« rOc^an n'etait qu'une plaie. Les vierges ont pleure longtemps.

« Pharamond! Pharamond! nous avons combattu avec I'epee.

« Nos peres sont morts dans les batailles, tous les vautours en ont gemi ; nos

« peres les rassasiaient de carnage. Choisissons des epouses dont le lait soil du sang

« et qui remplissent de valeur le cceur de nos fils. Pharamond, le bardit est acheve,

« les heures de la vies'ecoulent; nous sourirons quand il faudra mourir.

« Ainsi chantaient quarante mille Barbares. Leurs cavaliers haussaient et bais-

« saient leurs boucliers blancs en cadence, et, a chaque refrain, ils frappaient du

« fer d'un javelot leur poitrine couverle de fer^. »

Ce moment d'enlhousiasme fut peut-etre decisif pour ma vocation a venir. Je

n'eus alors aucune conscience de ce qui venait de se passer en moi ; mon attention

ne s'y arreta pas; je I'oubliai meme durant plusieurs annees; mais, lorsque, apres

d'inevitables tatonnements pour le choix d'une carriere, je me fus livre tout entier

a I'histoire, je me rappelai cet incident de ma vie et ses moindres circonstances avec

une singuliere precision. Aujourd'hui, si je me fais lire la page qui m'a tant frappe,

]e retrouve mes emotions d'il y a trente ans. Voila ma delte envers I'ecrivain de

genie qui a ouvert et qui domine le nouveau siecle litteraire. Tous ceux qui, en

divers sens, marchent dans les voies de ce siecle, I'ont rencontre de meme a la

source de leurs etudes, a leur premiere inspiration; il n'en est pas un qui ne doive

lui dire comme Dante a Virgile :

Tu duca, lu sigiiore, e tu maestro.

1. Les Martyrs, liv. VI.

2. Ibid.

Paris, 23 fevrier 1i





CONSIDIiRATlONS

L'HISTOIRE DE FRANCE

CHAPITRE PREMIER

opinions iraditionnelles sur nos origiues nationales et sur la constitution primitive de la mouaichie

francaise. — EUes sent diverses, au moyen age, chez les differe ntes classes de la nation. — La

science les modifle et les transforrae. — Naissance des systemes historiques. — Systeme de Fran-

cois Hotman. — Sa popularite durant le seizieme siecle. — Travail d'Adrien de Valois sur I'his-

toire de la dynastie merovingienne . — Sysleme de Torigine gauloise des Franks. — Causes de la

vogne dont il jouit sous le regne de Louis XIV. — II est combattu en AUemagne par la science

et par I'esprit de nationalite. — Opinion de Freret. — La question de Forigine des Franks est

resolue par liii d'line maniere definitive.

L'histoire nationale est, pour tous les hommes du meme pays, une

sorte de propriete commune ; c'est une portion du patrimoine moral

que chaque generation qui disparait legue a celle qui la remplace

;

aucune ne doit la transmettre telle qu'elle I'a recue, mais toutes ont

pour devoir d'j ajouter quelque chose en certitude et en clarte. Ces

progres ne sont pas seulement une oeuvre litteraire noble et g'lo-

rieuse, ils donnent sous de certains rapports la mesure de la vie

sociale chez un peuple civilise; car les societes humaines ne vivent

pas uniquement dans le present, et il leur importe de savoir d'ou

elles viennent pour qu'elles puissent voir ou elles vont. D'ou venons-

nous?ou allons-nous? Ces deux grandes questions, le passe et I'ave-

nir politiques, nous preoccupent raaintenant, et, a ce qu'il semble,

au meme degre; raoins tourmentes que nous de la seconde, nos ance-

tres du mojen age I'etaient parfois de la premiere ; il y a bien des

siecles qu'on tente incessamment de la resoudre, et les solutions
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bizarres, absurdes, opposees I'une a I'autre, ii'ont pas mauquo. Le

premier coup d'oeil de celui qui etudie serieusement et sincerement

iiotre liistoire doit plonger au fond de oe cliaos de traditions et d'o-

pinions discordantes, et chercher par (iiielles transrorniatioiis suc-

cessives, par quelles fluctuations dii faux au vrai, de I'hypothese a la

realite, la notion des origines de la societe francaise a passe pour

arriver jusqu'a nous.

Lorsque le melange des differentes races d'liommes que les inva-

sions du cinquieme siecle avaient mises en presence sur le sol de la

Gaule fut accompli et eut forme de nouveaux peuples et des idiomes

nouveaux, lorsqu'il y eut un royaume de France et une nation fran-

oaise, quelle idee cette nation se fit-elle d'abord de son origine? Si

Ton se place au douzieme siecle et qu'on interroge la litterature de

cette epoque, on verra que toute tradition de la diversite des ele-

ments nationaux, de la distinction primitive des conquerants et des

vaincus, des Franks et des Gallo-Romains, avait alors disparu. Le

peuple mixte, issu des uns et des autres, semblait se rattacher exclu-

sivement aux premiers, qu'il appelait comme lui Frangais, le mot

frank, dans la langue vulgaire, n'ayant plus de sens ethnographique.

Les circonstances et le caractere de la conquete, les ravages, I'op-

pression, la longue hostilite des races, etaient des souvenirs effaces

;

il n'en restait aucun vestige, ni dans les histoires en prose ou en

vers, ni dans les recits romanesques, ni dans les contes du foyer.

Le catholicisme des Franks avait lave leur nom de toute souillure

barbare. Les destructions de villes, les pillages, les massacres, les

martyres, arrives durant leurs excursions ou a leur premier etablis-

sement, etaient mis sur le compte d'Attila, des Vandales ou des Sar-

rasins. Les legendes et les vies des saints ne presentaient aucune

allusion a cet egard, si ce n'est dans leur redaction la plus ancienne,

la plus savante, la plus eloignee de I'intelligence du peuple et de la

tradition orale.

Ainsi la croyance commune etait que la nation francaise descen-

dait en masse des Franks ; mais les Franks, d'ou les faisait-on venir?

On les croyait issus des compagnons d'Enee ou des autres fugitifs de

Troie, opinion etrange, a laquelle le poeme de Virgile avait donne sa



CHAPITRE PREMIER 13

forme, mais qui, dans le fond, provenait d'une autre source, et se

rattachait a des souvenirs confus du temps ou les tribus primitives

de la race germanique firent leur emigration d'Asie en Europe par

les rives du Pont-Euxin. Du reste, il y avait, sur ce point, unanimite

de sentiments ; les clercs et les moines les plus lettres, ceux qui pou-

vaient lire Gregoire de Tours et les livres des anciens, partageaient

la conviction populaire, et veneraient, comme fondateur et premier

roi de la nation francaise, Francion, fils d'Hector*.

Quant a I'opinion relative aux institutions sociales , a leurs com-

mencements, a leur nature, a leurs conditions necessaires, elle etait

loin d'etre, a ce degre, simple et universelle. Chacune des classes

de la population, fortement dlstincte des autres, avait ses traditions

politiques, et, pour ainsi dire, son sjsteme a part, sjsteme confus,

incomplet, en grande partie errone, mais ayant une sorte de vie, a

cause des passions dont il etait empreint et des sentiments de riva-

lite ou de haine mutuelle qui s'y ralliaient. La noblesse conservait

la notion vague et mal formulee d'une conquete territoriale faite

jadis, a profit commun, par les rois etpar ses aieux, et d'un grand

partage de domaines acquis par le droit de I'epee. Ce souvenir d'un

evenement reel etait rendu fabuleux par la fausse couleur et la fausse

date pretees a Tevenemtnt. Ce n'etait plus I'intrusion d'un peuple

barbare au sein d'un pays civilise, mais une conquete douee de tous

les caracteres de grandeur et de legitimite que concevait le moyen

age, faite, non sur des cliretiens par une nation paienne, mais sur

des mecreants par une armee de fideles , suite et couronnement des

victoires de Charles Martel, de Pepin et de Charlemagne sur les Sar-

rasins et d'autres peuples ennemis de la foi "^. Au douzieme siecle et

plusieurs siecles apres, les barons et les gentilshommes placaient la

I'origine des fiefs et des privileges seigneuriaux. lis croyaient, selon

une vieille formule de leur opinion traditionnelle
,
qu'apres avoir

purge la France des nations barbares qui I'habitaient, Charlemagne

1. Chroniques de Saint-Denis, dans le Recueil des hisloriens de la France et des Gaules,

t. Ill, p. 155.

2. Histoire generale des rois de France, par Bernard de Girard, seigneur du Haillan,

edition de 1576, t. I, p. 229.
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donna toutes les terres dii pays u ses compagrions d'armes, a I'un

mille arponts, a I'autre deux niille, et au reste plus ou moins, a charge

de foi et d'hommage '.

A cette tradition de conquete et de partage se joignait une tradi-

tion de jalousie haineuse contre le clerge, qui, disait-on, s'etait glisse

d'une maniere furtive parini les conquerants, et avait ainsi usurpe

une part de possessions et d'lionneurs. La rivalite du baronnage et

de I'ordre ecclesiastique pouvait se presenter comine remontant de

siecle ensieclejusqu'au cinquieme, jusqu'alagrandequerellequi,des

la conversion des guerriers franks au christianisme, s'etait elevee

entre eux et le clerge gallo-romain. L'objet de cette vieille lutte etait

toujours le meme, et sa forme avait peu change. II en reste un curieux

monument dans les chroniques du treizieme siecle, c'est I'acte d'une

confederation juree, en 1247, par les hauts barons de France, pour

la ruine des justices clericales en matiere civile et criminelle. Le due

de Bourgogne et les comtes de Bretagne, d'Angouleme et de Saint-

Pol etaient les chefs de cette ligue, dont le manifesto, portant leurs

sceaux, fut redige en leur nom. On j trouve le droit de justice re-

vendique exclusivement comrae le privilege des fils de ceux qui jadis

conquirent le rojaume, et, chose plus bizarre, un sentiment d'aver-

sion dedaigneuse contre le droit ecrit, qui^semble rappeler que ce

droit fut la loi originelle des vaincus du cinquieme siecle. Tout cela

est inexact, absurde meme quant aux allegations historiques, mais

articule avec une singuliere franchise et une rude hauteur de Ian-

gage :

« Les clercs, avec leur momerie, ne songent pas que c'est par la

« guerre et par le sang de plusieurs que, sous Charlemagne et d'au-

« tres rois, le rojaume de France a ete converti de I'erreur des pai'ens

« a la foi catholique; d'abord, ils nous ont seduits par une certaine

« humilite, et maintenant ils s'attaquent a nous, comme des renards

« tapis sous les restes des chateaux que nous avions fondes; ils ab-

« sorbent dans leur juridiction la justice seculiere, de sorte que des

1. Histoire gmerale des rois de France, par I'eniaril tie (iiravil, seiirneur du Haillan

(•<lition de 1576, t. I, p. 229.
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« fils de serfs jugent, d'apres leiirs propres lois, les horaraes libres

et les fils des homines libres, tandis que, selon les lois de Tancien

temps et le droit des vainqueurs, c'est par nous qu'ils devraient

etre juges '... A ces causes, nous tons, grands du royaume, consi-

derant que ce rojaume a ete acquis non par le droit ecrit et par

I'arrogance des clercs, mais a force de fatigues et de combats, en

vertu du present acte et de notre commun serment, nous statuons

et ordonnons que, desormais, nul clerc ou laique n'appelle en

cause qui que ce soit devant le juge ecclesiastique ordinaire ou de-

legue, si ce n'est pour heresie, mariage ou usure, sous peine de

perte de tous ses biens et de mutilation d'un membre^ En outre,

nous deputons certaines personnes chargees de I'execution de cette

ordonnance, afin que notre juridiction, pres de perir, se releve, et

que ceux qui, jusqu'a ce jour, sont devenus riches de notre appau-

vrissement, soient ramenes a I'etat de la primitive Eglise, et que,

vivant dans la contemplation, pendant que nous, comme il convient,

nous menerons la vie active, ils nous fassent voir les miracles qui,

« depuis longtemps, se soiit retires du siecle^. »

Outre la maxime du droit de justice inherent au domaine feodal,

une autre maxime qui se perpetuait parmi la noblesse, etait celle de

la royaute primitivement elective et du droit de consentement des

1. Quia clericorum superstitio, non attendens quod bellicis et quorundam sanguine

sub Carolo Magno et aliis, regnum Francia; de errore gentilium ad fidem catholicam sit

conversum, primo quadara humilitate nos seduxit, quasi vulpes se nobis opponentes, ex

ipsoruDQ castrorum reliquiis, quje a nobis habuerant fundamentum : jurisdictionem secu-

larium sic absorbent, ut filii servonim secundum leges suas judicent liberos, et tilios libe-

rorum; quamvis secundum leges priorura et leges triumphatorum deberent a nobis potius

judicari... (Mattel Westmonasteriensis Flores historiarum, 6d. 1570, p. 217, lib. II.) —
Mattel Parisiensis Historia Anglise major, t. II, p. 720, 6d. London^ 1640. — II y a

quelques variantes entre les deux textes.

2. Nos omnes regni majores attento animo percipientes, quod regnum non per jus

scriptum, nee per clericorum arrogantiam, sed per sudores bellicos fuerit adquisitum
;

praesenti decreto omnium juramento statuimus et sancimus... (Mattel Paris. Hist. Anglise

major, p. 720.)

3. Ut sic jurisdictio nostra ressuscitata respiret, et ipsi liactenus ex nostra depaupera-

tione ditati... reducantur ad statum Ecclesise primitivse; et in contemplatione viventes,

nobis^ sicut decet, activam vitam ducentibus, ostendant miracula, quae dudum a sreculo

recesserunt. (Ibid.)
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pairs et des grands du royaume a chaqne noiivelle succession. C'est

ce qu'exprimaient , au douzieme et au treizieme siecle, les formules

du sacre, pai* le cri : Mous le vo7ilons, nous lappvonvons
^
que cela soit '

!

et quand ces formules eureiit disparu, I'esprit en demeura empreint

dans les idees et les moeurs des gentilshoraraes. Tout en professant

pour le roi un devouement sans bornes , ils se plaisaient a rappeler

en principe le vieux droit d'election et la souverainete natioiiale.

Dans le discours de Tun d'eux aux Etats generaux de 1484 on trouve

les paroles suivantes : « Corame I'liistoire le raconte et comme je I'ai

« appris de mes peres, le peuple, au commencement, crea des rois

« par son suffrage ^ » Aux memes souvenirs, transmis de la meme

maniere , se rattaehait encore le principe fondamental de I'obliga-

tion, pour le roi, de ne rien decider d'important sans Tavis de ses

barons, sans le concours d'une assemblee deliberante, et cet autre

principe, que I'liomme franc n'est justiciable que de ses pairs, et ne

pent etre taxe que de son propre consentement, par octroi libre, non

par contrainte. II y avait la un fond d'esprit de liberte politique qui

n'existait ni dans le clerge ni dans la bourgeoisie ; il y avait aussi

un sentiment d'affection pour le royaume de France, pour le pays

natal dans toute son etendue, que n'avaient, au meme degre, ni Tune

ni I'autre de ces deux classes. Mais c'etait un amour de proprietaire

plutot que de citoyen, qui n'embrassait la destniee, les droits, les

interets, que d'un petit nombre de families, un esprit de conserva-

tion aveugle dans ses entetements, qui s'opiniatrait pour le maintien

de toute vieille coutume , contre la raison et le bien general
;
qui

,

par exemple, deplorait, comme la ruine de toute franchise et une

honte pour le pays, la tentative de substituer au combat judiciaire

la procedure par temoins : « Vous n'etes plus francs, vous dtes juges

1. Post, milites et populi, tarn majores quani mlnores uno ore consentientes, laudave-

runt ter proclainaiites : Laudamus, volumus, fiat! (Coronatiu Pliilippi priiiii, apiul Script,

rer. gallic, et francic, t. XI, p. 33.) — Ipse autem episeopus affatur populum si tali priu-

cipi ac lectori se subjicere... velint, tunc ei'go a circumstaute clero et populo unanimiter

dicatur : Fiat, fiat, amen I (D. Martenne, Amplissima colleclio, t. II, col. 611, 612.)

2. Historisc predicant, et id a majoribus meis accepi : initio, domini rerum populi suf-

fragio, reges fuisse creatos. (Discours de Philippe Pot, seigneur do La Roche, grand stiue-

chal de Bourgogne^ Journal des Etats generaux, par Masselin, ^d. Bernier, p. 146.)
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« par enquete, dit une chanson du treizieme siecle. La douce France,

« qu'on ne I'appelle plus ainsi, qu'elle ait nom pays de sujets, terre

« d'esclavage '
! . . . »

La plus nette et la moins alteree des traditions historiques appar-

tenait a la bourgeoisie, et se conservait isolement dans les grandes

villes, jadis capitales de province ou cites de la Gaule imperiale. Les

habitants de Reims se souvenaient, au douzierae siecle, de I'origine

romaine de leur constitution municipale; ils disaient avec orgueil

que la loi de leurville, sa magistrature et sa juridictionremontaient

jusqu'au temps de saint Remy, I'apotre-des Franks'^. Les bourgeois

de Metz se vantaient d'avoir use de droits civils avant qu'il existat un

pays de Lorraine, et parmi eux courait ce dicton populaire : Lorraine

est jeune et Metz ancienne^. A Lyon, a Bourges, a Boulogne, on sou-

tenait qu'il y avait eu, pour la cite, droit de justice et d'adminis-

tration libre avant que la France fut en royaume ^. Aries, Marseille,

Perigueux, Angouleme, et de moindres villes du Midi, simples cha-

teaux sous I'empire remain , croyaient leur organisation semi-supe-

1. Gent de France, mult estes ^baliie!

Je di ii touz ceus qui sont nez des liez :

Se m'a'it Dex, franc n'estes vos raes mie
;

Mult vous a Ten de franchise esloigniez,

Car vous estes par enqueste jugiez.

Douce France n'apiaut I'eu plus ensi,

Anfois ait nom le pais aus sougiez,

Une terre acuvertie.

(Rec. des chants hisl. franc, par Leroux de Liney^

ire serie, p. 218, ^d. de 1841 in-lB.)

2. Dummodo eos jure tractaret et legibus vivere pateretur quibus civitas continue usa

est a tempore sancti Remigii Francorum apostoli. (Joannis Saresberiensis epistola ad

Joannem Pictavensem episcopum, apud Script, rer. gallic, et francic, t. XVI, p. 568,

epist. Lxi.)

3. Metz usoit ja de droit civile

Avant qu'en Loliereigne y eut bonne ville
;

Lohereigne est jeune et Metz ancienne.

(Chronique en vers des antiquittis de Metz; Hist, de Lorraine,

par D. Calmet, t. II, preuves, col. cxxvi.)

4. Loyseau, Traile des seigneuries, ed. de 1608, p. 375 a 398. — Dubos, Hisloire critique

de Velablissement de la monarchie frangaise, t. IV, p. 300.
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hlicaiiie anterieure a la {•oiiquete tVanke et a toutes les seig•neurie^<

(lu uioyen age. Toulouse, jouaiit siir !<> iioiii .•ijii)li(|iu' pat' elle a son

corps de magistratiire, sedonnait iiii capitole, a rexoinple de Koine'.

(Jette conviction de I'anciennete iinnienioriale d"un droit urbain de

liberte civile et de liberte politique fut le plus grand des appuis mo-

raux que trouva la bourgeoisie dans sa lutte contre renvaliissement

teodal et contre I'orgueil de la noblesse. Partout ou elle exista, elle

tit naitre un vif sentiment de patriotisme local, sentiment energique,

niais trop borne, qui s'enfermait trop volontiers dans I'enceinte d'un

nuir de ville, sans souci du pays, et regardait les autres villes comme

des Etats a part, amis ou ennemis au gre de la circonstance et de

rinteret.

Voila quels etaient, a I'epoque du grand mouvement de la revo-

lution communale , I'opinion et I'esprit public dans les vieilles cites

gauloises, ou, apres I'etablissement des dominations germaniques,

s etait concentree la vie civile, heritage du monde romain. Get esprit

se repandait de proche en proche dans les villes d'une date plus

nouvelle, dans les communes recemment fondees et dans les bour-

gades affrancliies ; il donnait aux classes roturieres occupees de com-

merce et d'industrie ce qui fait la force dans les luttes politiques : des

souvenirs, de la fierte et de I'esperance. Quant a la classe des labou-

reurs, des vilains, comme on disait alors, elle n'avait ni droits ni tra-

ditions liereditaires; elle ne suivait point dans le passe et ne ratta-

chait a aucun evenement I'origine de sa condition et de ses miseres;

elle I'aurait tente en vain. Le servage de la glebe, de quelque nom

qu'on I'appelat, etait anterieur sur le sol gaulois a la conquete des

Barbares; cette conquete avait pu I'aggraver, mais il s'enfoncait

dans la nuit des siecles et avait sa racine a une epoque insaisissable,

meme pour I'erudition de nos jours. Toutefois, si aucune opinion sur

les causes de la servitude n'avait cours au moyen age , cette grande

injustice des siecles ecoules, oeuvre des invasions d'une race sur

1. Dubos, Histoire critique de I'elablisxvment de hj, monarcliie /Vojivawe, t. IV, p. 302. —
Raynouard, Histoire du droit municipal, t. II, p. 182, 249, 352. — Savigny, Histoire du

droit romain au nwtjen ihje.
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Tautre et des usurpations graduelles de riiomme sur riiomiue, etait

ressentie par ceux qui la subissaient avec une profonde amertume.

Deja s'elevait, centre les oppressions du regime feodal, le cri de

haine qui s'est prolonge, grandissant toujours, jusqu a la destruction

des derniers restes de ce regime. La philosophic raoderne n'a rien

trouve de plus ferme et de plus net sur les droits de I'homme et la

liberie naturelle, que ce qu'entendaient dire aux'pajsaas du dou-

zieme siecle les trouveres, fideles echos de la societe contemporaine :

« Les seigneurs ne nous font que du mal , nous ne pouvons avoir

« d'eux raison ni justice; ils ont tout, prennent tout, mangent tout,

« et nous font vivre en pauvrete et en douleur. Chaque jour est pour

« nous jour de peines; nous n'avons pas une heure de paix, tant il v

« a de services et de redevances, de tallies et de corvees, de prevots

« et de baillis *... Pourquoi nous laisser traiter ainsi? Mettons-nous

« hors de leur pouvoir ; nous sommes des hommes coinme eux, nous

«avons les meraes membres, la.meme taille, la ra^me force pour

« souffrir, et nous sommes cent contre un... Defendons-nous contre

«les chevaliers, tenons-nous tons ensemble, et nul homme n'aura

« seigneurie sur nous, et nous pourrons couper des arbres, prendre

« le gibier dans les forets et le poisson dans les viviers , et nous

« ferons notre volonte, aux bois, dans les pres et sur Teau*. »

Quoique, des les premiers temps qui suivirent la conquete des

hommes de I'une et de I'autres race, les Franks comme les Gallo-

Romains fussent entres dans les rangs du clerge, les traditions de

cet ordre etaient demaurees purement romaines; le droit romain

revivaitdans les canons des conciles et reglait toute la procedure des

tribunaux ecclesiastiques. Quant a la nature primitive du gouverne-

ment et a sa constitution essentielle, le clerge supirieur ou infe-

rieur, sauf de rares et passageres exceptions, n'avait qu'une doc-

trine, celle de Tautorite rojale universelle et absolue, de la protec-

tion de tous par le roi et par la loi, de I'egalite civile derivant de la

fraternite chretienne. II avait conserve sous des formes relio^ieuses"b'

1. Wace, Roman de Rou, 61. de Pluquet, t. I, p. 303 et suiv. — Benoit de Saiiite-Maiire,

ed. de M. Francisqne Michel, t. II, p. 390 et suiv.

2. Wace, loc. cit. — Benoit de Sainte-Maure, Joe. cit.



30 CONSIDI^HATIONS SUR L'lllSTOIRE D !•: FRANCr.

I'idee iinperiale do rimito de puissauco iml)li(iU(S et il la niaintenait

contro I'idoe de la souverainete domauiale et de la seigneiirie iiide-

pendante, produit des moeurs germaniques et de Tesprit d'orgueil

des conqueraiits. D'ailleurs, tout souveiiii- (run temps ou la monar-

chie gallo-lVanke avait ete une pour tout le pays, ou les dues et les

comtes n'etaient que des officiers du prince, n'avait pas entiere-

meut peri pour lesJiomnies lettres, laiques ou clercs, instruits quelque

peu des faits de Tliistoire authentique. Au douzieme siecle, I'etude

scientifique du droit romaiu viut donuer a ces traditions une force

nouvelle, etfitnaitre, pour les propager, une classe d'bommes toute

speciale, sortie de ce qu'il y avait de plus romain sur le sol de la

Gaule, les grandes villes.

Les legistes, des qu'ils purent former un corps, travaillerent, avec

une liardiesse d'esprit et un concert admirables, a replacer la mo-

narchie sur ses- anciennes bases sociales, a faire une royaute fran-

caise a i'image de celle des Cesars, symbole de I'Etat, protectrice

pour tous, souveraine a I'egard de tons, sans partage et sans limites.

lis fonderent une ecole theorique et pratique du gouvernement, dont

le premier axiome etait I'unite et I'indivisibilite du pouvoir souve-

rain, qui, en droit, traitait d'usurpations les seigneuries etles jus-

tices feodales, et qui, en fait, tendait a les detruire au profit du roi

et du peuple. Remontant par la logique, sinon par des souvenirs

clairs et precis, jusqu'au dela du cinquieme siecle et du demembre-

ment de I'empire romain, ils regardaient comme nulle I'oeuvre du

temps ecoule depuis cette epoque; ils ne voyaient de loi digne de

porter ce nom que dans le texte des codes imperiaux, et qualifiaient

de droit odieux, droit Imineux, la coutume contraire ou non conforme

au droit ecrit; ils donnaient au roi de France le titre d'empereur, et

appelaient crime de sacrilege toute infraction a ses ordonnances '.

1. Droict liaineux est le liroict qui, par le moyen de la coustiime du pais, est contraire

au droict escrit... Droict commun est, comrae les sages dient, un droict qui s'accorde au

droict escrit et a coustumo dii pais, et que les deux soiit consonaus ensemble, si que droict

escrit soit conforme avec la coustume locale, i\ tout le moins ne luy deroge, ou oontrarie,

car lors est ce droict comnum et coustume tollerable. (Somme ruralle, ou le Grand t'<)uji<u-

mier general de pratique civile, par Joan Uouteiller, ed. de 1611, p. 3.) — Crin»e do sacri-
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«Sachez, dit un vieux jurisconsulte, qu'il est empereur en son

« royaume, et qu'il j pent faire tout at autant que a droict impe-

« rial appartient '. » Cette maxime, developpee dans toutes ses con-

sequences, et s'alliant a la vieille doctrine bourgeoise des libertes

municipales, devint la vcix du tiers etat dans les grandes assemblees

politiques du q^uinzieme et du seizieme siecle.

Tel etait I'assemblage confus de croyances traditionnelles et d'opi-

nions dogmatiques, de notions incertaines et de convictions passion-

nees, au milieu duquel eclata, dans le seizieme siecle, la renaissance

des etudes historiques. Apres que les livres de.Tantiquite grecque

et latine eurent tous ete mis au jour par Timpression, les esprits

avides de savoir se tournerent avec ardeur vers les manuscrits

du moyen age et la recherche des antiquites nationales. On tira du

fond des bibliothfeques et des archives, et Ton se mit a imprimer et

a commenter pour le public les monuments presque oublies de la

vraie histoire de France. Gregoire de Tours et Fredegaire, la vie

de Charlemagne et les annales de son regne ecrites par un contem-

porain, d'autres chroniques originales, les lois des Franks et un cer-

tain nombre de diplomes de la premiere et de la seconde race furent

publics. Une science nouvelle, fondee sur I'efude des documents au-

thentiques et des sources de notre histoire, se forma des lors, et

entra en lutte avec les opinions propagees par des traditions vagues

et par la lecture de chroniques fabuleuses ou completement inexactes.

La plus generale de ces opinions et en meme temps la moins solide,

celle de Torigine troyenne des Franks, fut la premiere attaquee, et

elle ne put se soutenir
,
quoiqu'il y eut en sa faveur une sorte de

resistance populaire ^ Les personnes lettrees y renoncerent promp-

l^ge si est de faire dire, on venir centre restablissemeut du roy ou de son prince ; car de

venir centre, c'est encourir peine capitale de sacrilege. {Somme ruralle, ou le Grand Cous-

tumier general de pratique civile, par Jean Soiiteiller, ed. de 1611, p. 171.)

1. Ibid., p. (U6.

2. M Voila Topinion de nos Fran9ois sur retymologie de leur nom, laquelle, si quel-

qu'un vouloit leur oter, il comniettroit (selon leur jngement) un grand crime, ou pour le

moins il seroit en danger de perdre temps. « (Du Haillan, Uiftoire generale des rois de

France, Discours preliminaire,- p. 1.)
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tement, et niireut a sa placcdciix (ipinioiis eiitre lesqiiolles la science

se partagea, Tune qui rangeait les Franks, ou, commeon disait, les

Francois, parmi les peuples de race germanique, I'autre qui les fai-

sait (lescendre de colonies gauloises eniigrees au dela du Khin et

ramenees plus tard dans leur ancienne patrie '. Mais ce ne hit pas

sans de grands efforts de logique, sans de grandes precautions ora-

toires, que les erudits parvinrenta donner cours a ces nouveautes

nialsonnantes, et Ic gros du public tint longtemps encore a sa chere

descendance troyenne. Cette bizarre pretention de vanite nationale,

poursuivie par le ridicule des la fin du seizieme siecle, ne disparut

entierement des livres d'histoire qu'apres le milieu du dix-septieme.

Quant aux diverses traditions sociales et aux questions qu'elles

soulevaient, elles ne pouvaient etre aussi aisement tranchees par la

science. JNon-seulement elles avaient de profondes racines dans les

manirs et les passions des classes d'hommes pour qui elles forraaient,

chacune a part, un symbole de foi politique; mais encore elles s'ap-

pujaient toutes, plus ou moins, sur un fondement reel et historique.

II etait vrai qu'il j avait eu conquete du sol de la Gaule et partage

(les terres conquises, que la monarchie avait ete d'abord elective et

la rojaute soumise au controle d'asserablees deliberantes ; il etait

vrai q)ie les cites gallo-romaines avaient conserve leur regime muni-

cipal sous la domination des Barbares; il etait vrai enfin que la

rojaute Iranke avait essaye de continuer en Gaule I'autorite impe-

riale, et cette tentative, reprise d'epoque en epoque, apres des sie-

cles d'intervalle, ne fut jamais abandonnee. Ainsi la noblesse, la

bourgeoisie, le clerge, les legistes, avaient raison d'attester le passe

en faveur de leurs doctrines contraires ou divergentes sur la nature

de la societe, le principe du pouvoir, la loi fondamentale de TEtat;

il se trouvait, sous chacune de ces crojances, un fond de realite

vivace que le progres scientitique pouvait modifier, completer, trans-

former, mais non detruire.

C'est de Tapplication de la science moderne aux opinions tradi-

1. Cette demure opinion fut soutenue par Jean Bodin, clans le livre intituld Methodus

ad farilem historiarvm rognili(mcm (15t)6\ et par Ktienue Forcadel, dans son traitt' l>t

Gnllonim iiiiperioet philosophia !l5b9).
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tioiinelles que naquirent les sjstemes historiques dont la lutte a

dure jiisqu'a nos jours. Ce genre d'ouvrages, moitie histoire, moiti<''

pamplilet, oii Terudition est mise, en quelque sorte, au service d'un*^

passion politique, et ou I'esprit de recherche est anime par I'esprit

de parti, eut en France une origine plus lointaine, y commenca plus

tot, s'y produisit avec plus de suite et plus d'eclat que dans aucun

autre pays de TEurope. Chez nous, par des causes qui tiennent a la

fois au genie particulier de la nation et a la diversite des elements

nationaux, I'histoire abstraite et speculative, dans des vues de p<>-

lemique sociale, a eu, depuis le reveil des etudes, une extreme im-

portance; elle a ete Tarme des passions et des interets politiques:

elle a domine, d'un cote, sur les recherches desinteressees, et de

I'autre, sur I'histoire narrative. Soulevees tour a tour par les divers

courants de I'opinion publique, les vieilles traditions des classes

rivales servirent de fondement a des theories nouvelles, plus ou

moins savantes, plus ou moins ingenieuses, mais ayant toutes cela

de commun qu'elles ne remuaient le passe dans ses prolbndeurs que

pour en faire sortir, bon gr^ nial gre, quelque chose de confornie

aux idees, aux desirs, aux pretentions populaires ou aristocratiques

* du moment. Voici dans quelles circonstances parut, en 1574, le pre-

mier ecrit de ce genre, ecrit remarquable en lui-meme, autant qu'il

Test par sa date.

Francois Hotman, Tun des plus savants jurisconsultes du seizieme

siecle, fut attire a la religion reformee par la vue de I'heroique fer-

mete des lutheriens qui subirenta Paris le supplice du feu K II entra

de bonne heure en relation intime avec les chefs du parti protestanr.

et adopta leurs principes politiques, melange des vieilles traditions

d'independance de Taristocratie francaise avec I'esprit democratique

de la Bible et I'esprit republicain de la Grece et de Rome. Hotman

se passionna pour ces doctrines comme pour la foi nouvelle, et re-

pudia les theories de droit public que les hommes de sa profession

puisaient dans I'etude journaliere des lois romaines imperiales. 11

prit en egale aversion la monarchie absolue et I'autorite des parle-

1 . Vie de Franrois Hotman, en tete de ses CEuvres, p. 4.
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meiits jiuliciairos, et se fit un modele de g-ouverneinent oii la rojaute

etait siihonh^nnee an pouvoir soiiveraiu d'urie grande assemblee na-

tiniialc, type doiit Tidee, assez vague d'aillcurs, repondait a cette

formule soiivent repetee alors dans les manifestes de la noblesse

protestante : Teniie d'Etota et conciH librcs '. Apres le massacre de la

Saint-Barthelemj, ret'ugie a Geneve, et, comme il le dit lui-meme,

tristcment preoceupe, dans cet exil, de la patrie et de ses malheurs,

il liii vint a la pensee de chercher dans le passe de la France des

lecons et un remede pour les maux presents ^. II kit tout ce qu'il lui

fut possible de rassembler en histoires, chroni(|ues et autres docu-

ments relatifs, soit a la Gaule, soit an n\vaume de France. II crut

decouvrir dans ces lectures, faites par Ini avec patience et bonne foi,

la constitution essentielle de la monarchie francaise, et ce qu'il en

tira ne fut autre chose que le programme qu'il avait dans Tesprit en

commencant ses recherclies, la souverainete et le controle perma-

nent d'une assemblee d'Etats generaux. « II y a plusieurs mois,

« dit-il, qu'absorbe par la pensee de si grandes ealamites, je me mis

« a feuilleter tons les anciens historiens de notre Gaule franke, et

« qu'a I'aide de leurs ecrits je eomposai un sommaire de I'etat poli-

« tique qu'ils temoignent avoir ete en vigueur chez nous pendant plus

« de mille ans, etat qui prouve, d'une facon merveilleuse, la sagesse

« de nos ancetres , et auquel notre pays
,
pour avoir la paix , doit

« revenir, comme a sa constitution primitive et en quelque sorte

« naturelle '. »

1. Memoires de I'Etat de France sous Charles IX, t. II, passim.

2. CiTJus rei meura pectus memoriii exulcerat : qnum cogito miseram et infortunatam

patriam duodecim jam fere aniiorum spatio incendiis civilibus exarsisse... Ita spero nemi-

iiem patriae communis amantem meam lianc in quicrendis remediis operani aspernaturum.

(Fr. Hotomani, Francognllin, editio secuiula. Coloni.'v 1574. Pnrfalio epistolaris ad FriJe-

ricum, Bavarise ducem, p. 4 et 5.)

3. Supei-ioribus quidera nieusibus in tautarum calaniitatum cogitatione dcllxus, veteres

Francogalliaj nostra; liistoricos omnes et Gallos et Germanos evolvi, summaniqueex eoruni

scriptis confeci ejus status
,
quern annos amplius mille in republica nostra viguisse tes-

tantur : ex qua incredibile dictu est quantam majorum nostrorum in constituenda repu-

blica nostra sapientiam cognoscere lieeat... Kempublicam nostram turn denique sanatam

iri confidimus, quum in suum antiquum et lanquam natnraleni statum divino aliquo

beneficio restituetur, (Fr. Hotomani Pia>fat., p. 5 et 6.)



CHAPITRE PREMIER 25

Ce curieux livre, ou se rencontre, pour la premiere fois, une invo-

cation des lois fondamentales de I'ancienne monarchie, fut compose

en langue latine et intitule Francogallia, titre qu'une traduction du

temps rend par ces mots : la Gaule francaise '
. II est aise de se figurer par

quel abus de methode I'auteur, imposant a I'histoire ses idees precon-

cues, arrive a montrer que, de tout temps en France, la souverainete

fut exercee par un grand conseil national, maitre d'elire et de depo-

ser les rois, de faire la paix et la guerre, de voter les lois, de nom-

mer aux offices et de decider en dernier ressort de toutes les affaires

de I'Etat. En depit des differences d'epoque, de moeurs, d'origine et

d'attributions, il rapproche et confond ensemble sous un meme nom,

comme clioses de meme nature , les Etats generaux des Valois , les

parlements de barons des premiers rois de la troisieme race, les as-

semblees politico-ecclesiastiques de la seconde, les revues militaires

et les plaids de la premiere, et enfin les assemblees des tribus ger-

maniques telles que Tacite les decrit. Hotman parvient de cette

maniere a une demonstration factice, a un resultat faux, mais capa-

ble de seduire par I'abondance des citations et des textes dont il

semble decouler. Lui-meme etait dupe de I'espece de magie produite

par ses citations accumulees ; il disait na'ivement de son ouvrage :

« Qu'j a-t-il a dire contre cela? Ce sont des faits, c'est un pur recit,

«je ne suis que simple narrateur^. »

Le point de depart de cette pretendue narration est I'hjpothese

d'une hostilite constante des indigenes de la Gaule contre le gouver-

nement romain. L'auteur suppose, entre les Gaulois et les peuplades

germaniques voisines du Rhin, une sorte de ligue perpetuelle pour

1. Franco-Gallia sive tractatus isagogicus de regiraine regum Galli» et de jure suc-

cessionis : libellus, statum veteris reipublicfe Galliie turn deinde a Francis occupat;E, des-

cribens. — La traduction se trouve dans le tome II du recueil intitule Memoires de I'Etat

de France sous Charles IX.

2. Cur vel Massonus, vel Matbarellus Francogallia; scriptori et simplici historiarum

nan-atori ita terribiliter irascitur?... Quomodo potest aliquis ei succensere qui est tantum

relator et narrator facti ? Francogallista enim tantum narrationi et relation! simplici

vacat
;
quod si aliena dicta delerentur, charta remaneret alba. (Reponse de l'auteur aux

pamphlets de ses adversaires. Bayle, Dictionnaire historique, article Hotman, note 1^

ed. de 1734, p. 414.)
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hi veniifaiice on lo inaiiitien de la liberto commune. Toute invasion

(les (lermains en (lanle, course de i)illa£ie, jiriso di» villes, lui semhle

une tentative de (hdivrance, et le noni de ["'ranks, hommcs Ubns

,

comme il I'interprete, le titre dont se decoraient les guerriers lilx'-

rateurs. 11 croit le voir ])araitre d'abord chez une seule tribu, celle

des Caninefates, et s'etendreprogressivementa mesure que d'autres

tribus s'associent pour cette croisade de I'independance '. Selon lui,

apres deux cents ans de luttes continuelles, la Gaule se vit enfin de-

livree du joug remain par I'etablissementdes bandes frankes sur les

rives de la Meuse et de I'Escaut. Ces bandes victorieuses et les Gau-

lois atfrancliis, formant des lors une seule nation, fonderent le

rojaume de la Gaule franke, dont le premier roi, Hilderik, tils de

Merowig, fut elu par le suffrage commun des deux peuples reunis^.

Apres avoiretabli nos origines nationales sur cette base etrangement

romanesque, Hotman tire de toute la suite de I'histoire de France

les propositions suivantes, on le lecteur, avant quelque notion de la

science actuelle, fera facilement et sans aide la part du faux et du

vrai :

« Chlodowig, fils de Hilderik, ajant enleve aux Romains ce qui

« leur restait de territoire, chasse les Goths et sou mis les Burgondes.

« le rojaume fut constitue politiquement dans toute son etendue. —
«La rovaute se transmit parte clioix du peuple, quoique toujours

« dans la meme famille ; le peuple fut le vrai souverain et fit les lois

« dans le grand conseil national, appele, selon les temps, champ de

« mars, champ de mai, assemblee generale, placite, cour, parlement,

« assemblee des trois Etats. — Ce conseil jugeait les rois, il en de-

« posa plusieurs de la premiere et de la seconde race, et il fallut tou-

« jours son consentement pour ratifier, a chaque nouveau regne, la

« succession par heritage. — Charlemagne n'entreprit jamais rien

« sans sa participation. — Le pouvoir de regir et d'administrer ne

« residait pas dans tel on tel homme decore du titre de roi, mais dans

« I'assemblee de tous les ordres de la nation, on etait le vrai et propre

1. FrancogaUia, ed. 1574, p. 20, 21, 31, :^2.

2. Ibid., p. 38, 4(1.



CHAPITRK PREMIER 27

« siege de la majeste rojale'. — L'autorite supreme du padement

« national s'est maintenue intacte jusqu'a la fin du regne de la seconde

« race, c'est-a-dire pendant cinq siecles et demi.— Le premier roi de

« la troisieme race lui porta une atteinte grave en rendant heredi-

« taires les dignites et le.s magistratures, qui auparavant etaient

« temporaires et a la nomination du grand conseil ; mais ce fut pro-

« bablement de I'aveu de ce conseil lui-meme. — Une atteinte plus

« grave encore lui vint des successeurs de Hugues Capet, qui trans-

« porterent a une simple cour de justice le droit de ratifier les lois,

« et le nom auguste de parlement.— Toutefois le conseil de la nation

« garda la plus haute de ses anciennes prerogatives : il continua de

« faire acte de souverainete dans les grandes circonstances et dans

« les crises politiques. — On peut suivre la serie de ces actos jus-

« qu'apres le regne de Louis XI, qui fut force par une rebellion na-

« tionale, dans la guerre dite du Bien public, a reconnaitre la supre-

u matie des Etats duroyaume et a s'y soumettre'^. » « Ainsi, » ajoute

Tauteur en concluant et en essayant d'amener vers un meme but les

passions politiques qui divisaient ses contemporains, «ainsi, notre

« chose publique, fondee et etablie sur la liberte, a dure onze cents

« ans dans son etat primitif, et elle a prevalu, meme a force ouverte

« et par les armes, contre la puissance des tyrans ^. »

C'estdulivre de Francois Hotman que les idees de monarchie elec-

tive et de souverainete nationale passerent dans le parti de la ligue,

parti qui, selon son origine toute municipale et plebeienne, devait

naturellement se rallier a d'autres traditions, a celles de la bourgeoi-

sie d'alors, et pour lequel ces doctrines d'emprunt ne pouvaient etre

qu'une ressource extreme et passagere*. Quelque eloigne que soitde

la verite historique le systeme du jurisconsulte protestant, on doit

lui reconnaitre le merite de n'avoir point eu de modele, et d'avoir ete

1. Francogallia, p. 41, 67, 69, 71, 73, 76, 80, 82, 88, 109, 111.

2. Ibid., p. 112, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126.

3. Ut facile iutelligatur, rempublicam nostram libertate fundatam et stabilitaTii, aniios

amplius centum et mille statum ilium suum liberum et sacrosanctnm, etiam vi et armis

ivlversus tyrannorum potcntiam, retinuisse. (Ibid., p. 129.)

I. Voyez Bayle, Dictionnaire historique, article Hotmax.
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construit tout entier siir des textes originaux, sans le secours d'au-

cun ouvrag-e de secondo main. En 157't, il n'en existait pas encore de

ce genre; Etienne Pasqnier travaillait a ses recherches pins inge-

nienses qu'erudites; elles n'avaient pas paru dans lenr ensemble,

et d'ailleurs elles etaient tn»i) \nm lii'-es, trop capricieuses et trop

indecises dans lenrs conclusions pour fonrnir le moindre appui a

une theorie sjstematique ; les compilations plus indigestes et plus

chargees de science de Fauchet et de Du Tillet ne virent le jour que

plus tard. Ainsi Francois Hotnian ne dut rien qu'a lui-menie, et la

temerite de ses conjectures, ses illusions, ses meprises, lui apparte-

naient en propre, aussi bien que la liardiesse de ses sentiments pres-

que republicains. Du reste, son erudition etait saine en grande

partie, et la plus forte qu'il fnt possible d'avoir alors sur le fond de

I'histoire de France. II traite quelquefois avec nn bon sens remar-

quable les points secondaires qu'il touche en passant. Par exemple,

il reconnait dans I'idiome de la Basse-Bretagne un debris de la langue

des anciens Gaulois ; il soutient, contre le prejuge universel de son

temps, que la loi salique n'a rien statue sur la succession rovale et

ne renferme que des dispositions relatives au droit prive ; il marque

d'une maniere assez exacte I'habitation des Franks au dela du Rhin,

et se montre inebranlable dans I'opinion de leur origine purement

germanique '.

Dans cet opuscule tout rempli de citations textuelles et forme de

lambeaux disparates des historiens latins et des chroniqueurs du

moyen age, il y a, chose singuliere, un air de vie et un mouvement

d'inspiration. L'amour enthousiaste du gouvernement par assem-

blees , espece de revelation d'un temps a venir, s'y montre a toutes

les pages. II eclate dans certaines expressions, telles que le nom de

saint et sacre, que I'auteur donne au pouvoir de ce grand conseil

national, qu'il voit sans cesse dominant toutes les institutions de la

Gaule franke et de la France proprement dite -. Le livre de Francois

Hotman eut un succes immense, et son action fut grande sur les

1, Franrngallia
, p. 26 et 61.

2. De sacrosancta publici concilii aiictoritate. {Franeofnilliti, dip. XI, p. 82 et passim^
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liommes de son siecle qu'agitait le besoin de nouveautes religieuses

etpolitiques; elle survecut ala generation contemporaine des guerres

civiles, et se prolongea meme durant le calme du regne de Louis XIV.

Ce bizarre et fabuleux expose de I'ancien droit public du royaume

devint alors la pature secrete des libres penseurs , des consciences

delicates et des imaginations chagrines plus frappees, dans le pre-

sent, du mal que du bien. Au commencement du dix-huitieme siecle,

sa reputation durait encore : les uns I'aimaient, les autres le decla-

raient un livre pernicieux; mais les grandes controverses qu'il avait

soulevees cent vingt-cinq ans auparavant, eloignees de I'opinion des

masses, ne remuaient plus, dans un sens ou dans I'autre, que quel-

ques esprits d'elite^

Les premiers essais d'une erudition impartiale, mais plus habile a

dechiffrer la lettre des textes qu'a en exprimer le vrai sens histo-

rique , et des liistoires narratives tout a fait nulles pour la science

,

remplissent I'intervalle qui separe Francois Hotman d'Adrien de

Valois. Ce fut en Fannee 1G46 que ce savant liistorien publia , sous

le titre de Gesies des anciens Franks, le premier des trois volumes

in-folio qui forment son oeuvre capitale; les deux autres, completant

riiistoire de la dynastie merovingienne, parurent en 1658 \ Selon

le projet et les esperances de I'auteur, ces volumes ne devaient etre

que le commencement d'une gigantesque histoire de France, ras-

semblant dans un meme corps d'annales, ecrites en latin, d'un style

classique, tons les recits et toutes les informations dignes de foi;

mais apres avoir parcouru I'espace de cinq siecles, depuis le regne

de I'empereur Valerien, jusqu'a I'avenement de la seconde race, il

se sentit decourage par I'immensite de I'entreprise, et son travail

s'arreta la. Tel qu'il est, cet ouvrage merite le singulier honneur

d'etre cite d'un bout a I'autre a cote des sources de notre vieille

liistoire, comme un commentaire perpetuel des documents origi-

1. Voyez ]}ayle, Dictionnaire hislorique, article Hotmak.

2. Adrian! Valesii Gesta veterum Francoruin, sice lierum francicarum itsque ad Chlolarii

senioris mortem libri VIII. — Rerum francicarum a Chlolarii seniorii morte ad Chlolarii

junioris monarchiam, tomus II. — Rerum francicarum a Chlolarii minoris monarchia ad

Childerici desiitulionem, tomus III.
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naux. Tout s'y tnnivet'clairci et verifie en ce (jiii rogarde los temps,

les lieiix, la valeiir des toinoigiiages et rautlitMiticito des preuves

historiques ; les laciiiu's des toxtes, les oiiiissioiis et les negligences

des chroniqueui's sunt reniplies et reparees par des inductions du

plus parfait bon sens; il y a exactitude complete quant ii la succes-

sion des faits et a I'ordre materiel du recit; mais ce recit, on est

force de I'avouer, manque de vie et de couleur. Le sens intime et

reel de I'liistoire s'j trouve, pour ainsi dire, etouffe par Tiraitation

monotone des formes narratives et de la phraseologie des ecrivains

classiques.

Si Adrien de Valois signale et fait remarquer, par la difierence

des noms propres, d'un cote latins ou grecs, de I'autre germaniques,

la distinction des Gallo-Roniains et des Franks apres la conquete, il

ne fait point ressortir les grandes oppositions de moeurs, de carac-

teres et d'interets qui s'j rattachent. L'accent de barbarie des

conquerants de la Gaule, cette rudesse de manieres et de langage

exprimee si vivement par les anciens chroniqueurs, se fait peu sentir

ou disparait sous sa redaction. « Personne que toi n'a apporte des

« armes si mal soignees ; ni ta lance, ni ton epee, ni ta hache ne

« sont en etat de servir
'

; » cette apostrophe du roi Clilodowig au

soldat dont il veut se venger, discours, sinon authentique, du moin s

evidemment traditionnel, se perd chez le narrateur moderne dan s

un recit pale et inanime. « Comme il passait I'armee en revue et

« examinait tons les hommes I'un apres I'autre, il s'approclia du

« soldat dont il a ete parle ci-dessus, et,. regardant se.s armes, le s

« prenant et les retournant plusieurs fois entre ses mains, il dit

« qu'elles n'etaient ni fourbies, ni affilees, ni propres au combat-... »

Et quand le meme roi excite ces guerriers contre les Goths : « Je

« supporte avec peine que ces ariens possedent uue partie des

«Gaules; marchons avec I'aide de Dieu, et quand nous les aurons

1. Nullus tiiiu iiioulta lit til (li'tiilit anna : nam neque tilii hasta, neque gladius, iieviiu-

securis est utilis. (lireg. Tiirou. Hist. Franc, eccles., lib. 11, cap. xxvii.)

2. Qiium exercitiun recensoret, siii^iilosque circniret ac recognosceret, ad siijirailictuin

inilitem accessit : ejus anna din miiltiiinque inter nianiis versans negavit tersa. acuta,

et a I piigiiam habilia esse. (Adriani Yalesii Rerum fnincicarum, t. I, p. 241.'
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« vaincus, reduisons leur terre en notre puissance '; » au lieu de cette

brusque allocution, si fortement caracteristique, on trouve encore du

recit et toute la froideur d'un discours indirect : « II les exhorte a

« attaquer, sous sa conduite, Alarik dont il vient de recevoir une

« injure, a marcher contre les Visigoths, a les vaincre avec la favour

« de Dieu, et a s'emparer de leur territoire, disant que des catho-

« liques ne devaient pas souffrir que la meilleure partie des Gaules

« fut possedee par les ariens^... »

Le texte de Gregoire de Tours, dont Adrien de Valois connaissait

tout le prix, car il I'appelle avec verite le fonds de notre histoire ',

subit continuellement dans son livre de semblables transformations.

La monarchie des rois de la premiere race est trop pour lui la

monarchie de son temps ; il applique a celle-la les maximes et les

formules de I'autre, sans trop se douter du contraste, et aussi sans

qu'il J ait rien de bien choquant dans cet anachronisrae. On sent

toujours I'homme d'un esprit judicieux, libre de toute preoccupation

systematique , ne cherchant dans I'histoire autre chose que la

verite, mais manquant de penetration pour la saisir tout entiere

dans les details comme dans I'ensemble, dans la peinture des moeurs

comme dans la critique des faits. Avec ces qualites plutot solides

qu'attrajantes, avec un long ouvrage qui ne flattait aucune passion

politique, aucune opinion de classe ni de parti, et dont la forme

etait celle d'une glose sur des textes absents, I'liistorien de la

dynastie merovingienne avait peu de chances de faire une vive

impression sur le public contemporain. Personne n'entreprit de le

traduire en Irancais, ni d'exposer, en le resumant, la theorie de ses

recherches et de ses decouvertes historiques. II n'eut pas I'lion-

1. Valde moleste fero, quod hi ariani partem teneant Galliarum. Earnus cum Dei adju-

torio, et superatis redigamus terram in ditionem nostram. (Greg. Turon., Hist. Franc,

eccles., lib. II, cap. xxxvii, p. 131.)

2. Hortatur, ut Alaricura, a quo injuriam acceperit, se duce aggrediantur, Visigo-

thosque Deo propitio vincant; ac eorum regionem armis occupent ; neque enim catholicis

ferendum esse ab ariauis partem optimam Galliarum obtineri. (Adriani Valesii Berum

francicarum, t. I, p. 294.)

3. Et quoniam Gregorius Florentius, Turonicus episcopus, nostrai historise velut fundus

est. (Prtefatio ad t. II Berum francicarum.)
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iieiir d'etre chef d'eeole au dix-septieme siecle, coinine le furent,

dans le siecle suivant, des liommes nioins iiistruits, mollis senses,

inais plus doginatiques que lui. II n'eut pas meme le pouvoir de fixer

les esprits et la science de son temps a Tegard de la question d'ori-

gine, de faire reconnaitre comme seule veritable la descendance ger-

manique des Franks, et de renverser I'liypotliese des colonies gau-

loises ramenees en Gaule, hypotliese toujoursadmise par un certain

nombre de savants, et a laquelle les circonstances vinrent bientot

donner la faveur publique et une sorte de regne passager.

L'ere de cahne et d'unite qui coininence avec les belles aimees du

regne de Louis XIV vit I'esprit de lutte politique s'eteindre a I'in-

terieur, et toutes les passions sociales se porter au dehors et tendre

vers un but coininun, I'agrandissement du territoire IVancais et la

fixation de ses limites. Tous les partis cederent au besoin d'ordre;

toutes les classes de la nation s'attacherent au gouvernement ; il y
eut dans les ames tres-peu de susceptibilite quant aux bornes du pou-

voir et aux. conditions de I'obeissance, raais, en revanche, une grande

delicatesse sur le point d'honneur national. Ce sentiment public,

dont rinfluence s'etendit jusqu'a I'histoire, mit en vogue, d'une ma-

niere presque subite , le systeme qui, reniant pour la France toute

tradition de conquete etrangere, faisaitde la monarchie franke, sur

le sol de la Gaule, un gouvernement indigene. L'opinion suivant la-

quelle les Franks et les Gaulois etaient des compatriotes, longtemps

separes, puis reunis en un seul peuple, opinion emise pour la pre-

miere fois au seizieme siecle, avait deux formes ou variantes. L'une

remontait jusqu'au sixieme siecle avantnotre ere et a I'emigration

de Sigovese et de Bellovese ; I'autre s'arretait a des temps plus re-

cents et a une pretendue emigration, sans date precise, de quelques

peuplades gauloises amoureuses de la liberte et fatiguees du joug

romain'. Plusieurs savants et demi-savants, depuis Tannee lOGO,

s'appliquerent a etayer de nouvelles demonstrations et a developper,

avec plus ou moins d'emphase patriotique, ces conjectures sans fon-

dement, devenues tout d'uu coup populaires.

1. Voyez Mi5zeray, Abreye clironologniue de iUisloire de Fiance, t. I, p. 293.
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« La Gaule ne peut etre consideree comme im pays de conquete,

« mais comme ayant ete perpetuellement possedee par ses naturels

« habitants, » dit I'auteur encore estime d'un volumineux traite des

fiefs ', et il etablit cette assertion sur les donnees suivantes : que les

Franks, Gaulois d'origine, qui avaient passe k Rhin, repasserent le meme

fleuve, soit pour trouver de nouvelles habitations, soil pour delivrer leurs

freres les Gaulois de la servitude des Romains; quVri moins de quarante ans

lis chasserenl les Romains de la Gaule, et que le peu de resistance qu'ils

eprouverent de la part des indigenes donne lieu de croit^e que cette entreprise

navait pas ete faite sans leur participation; qu'ainsi, au cinquieme siecle,

il n'y eut conquete pour la Gaule que relativement a I'expulsion des Ro-

mains, et qua I'egard des Gaulois elle est demeuree en I'etat oh elle etait de

toute anciennete ~. Les formes du style et Texpression appartiennent ici,

comme la pensee, a Tecrivain du dix-septieme siecle. Une fois pous-

ses par le desir de complaire a la vanite nationale, les esprits syste-

matiques ne s'en tinrent pas la, et atteignirent bientot les dernieres

limites de I'absurde. Dans un livre publie en 1676 et intitule Del'ori-

gine des Francais et de leur empire, tons les conquerants du cinquieme

siecle, tons les destrui^teurs de I'empire romain, les Gotlis, les Van-

dales, les Burgondes, les Herules, le's Huns eux-memes, devinrent

freres des Gaulois. L'auteur, ne doutant pas du succes de sa decou-

verte, enparlait ainsi: «La nation setrouvera par la, d'unemaniere

« aussi solide qu'imprevue, n'avoir qu'une meme origine avec ce que

« le monde a jamais eu de plus terrible, de plus brave et de plus glo-

« rieux*; » et le Journal des Savants disait de cette opinion extra-

vagante : « II n'y en a pas qui soit allee plus avant et qui soit plus

« glorieuse a la nation ^. »

C'est surtout en Allemagne que le systeme des colonies gauloises

devait trouver des contradicteurs, soit a cause des progres de ce pays

dans les veritablesvoiesde I'liistoire, soit par un sentiment etranger

a la science, la rivalite d'orgueil national, et I'envie de conserver a

1. Chantereau-le-Fo.vre, inort eu 1658; sou livre fut publie en 1662.

4A^ 2. Traite des fiefs et de leur origine, p. 43.

3. De Voriyine des Francais el de leur empire, par AuJigier, t I, prefa e.

4. Journal des Savants, du 29 mars 1677.
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la race teutonique I'lionneur d'avoir i)i'0(liiit l(^s Franks. II parait

meine que la erainte des envahissements de la France et de I'ambi-

tion de Louis XIV fut un aliment pour cette controver.se, et que la

demonstration de I'origine purement germaine des conquerants de

ki Gaule figurait dans des diatribes- contra le projet suppose d'une

monarchie universelle '. Du reste, la querelle scientifique entre

les deux pays se prolongea longtemps, et dura plus que les desseins

ambitieux, et meme que la vie du grand roi. Les partisans de I'iden-

tite de race entre les Gaulois etles Franks eurent pour appui le plus

solide, I'autorite d'un savant jesuite, le pere Lacarry, qui traita ce

sujet sans ridicule*, et leur plus celebre adversaire fut un homme

de genie, Leibnitz. Dans sadissertation latiiie sur I'origine des Franks,

publiee en 1715, il definit avec une grace maligne la methode conjec-

turale de ses antagonistes : « C'est du desir, dit-il, non du raison-

« nement'. » II s'anime davantage dans une replique en francais,

ou son patriotisme se souleve a I'idee de ceder a une nation etrangere

les vieux heros de I'independance germanique : « Si Arminius a ete

« de race gauloise, sentiment fort nouveau , il faut que les Clierus-

« ques aient ete une colonic gauloise, chose in©uie que je saclie \.. »

Leibnitz reussit mieux sur ce point a combattre le faux qu"a etablir

le vrai, et sa raison si superieure se laissa egarer dans un systeme

presque aussi hasarde que Tautre ; il fit venir les Franks des rives

dela Baltique aux bords du Rhin. Le pere Tournemine, jesuite, prit

la defense- de I'opinion deja soutenue par un membre distingue de

cet ordre, et lui-meme se vit refute, en 1722, par un benedictin,

dom Vaissette, I'auteur de I'Histoire du Languedoc ^ Ce fut la der-

1. De non speranda nora monarchin dialogus. Ratisbonno , 1681. — Voyez Meusel,

Bibliolheque historique, t. VII, p. 212.

2. Historia coloniaram turn a Gallis in exteras nationes missarum, cum e.rterarum nalionum

in Gallias dedactarum, auctore ^gidio Lacarry, 1(')77.

3. Htuc optantis sunt, non ratiochiaiitis. {Leibnilzii Opera, t. IV, pars II, p. 150.)

4. Ibid., t. IV, pars II, p. 173.

5. Journal de Trevoux, du inois de Janvier 1716. Dissertation sur I'origine des Francais,

oil I'on examine s'ils desceudent des Tectosages, ou anciens Gaulois titablis dans la Uer-

nianie. Voye/. la Bibliolheque hislorique de la France, par le Pere Lelong et Fevret de

Fontette, t. II, p. 19.
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niere fois que I'hypotliese patriotique de I'unite de race produisit uii

debat serieux entre des homraes de sens et de savoir; la science

francaise, ramenee dans le droit chemin, venait d'j faire un pas de-

cisif, et de se montrer, sur la question de I'origine et de la natio-

nalite des Franks, plus nette et plus exacte que lerudition ger-

manique.

En I'annee 1714, un homme qui a laisse apres lui un nom illustre,

etqui, jeune alors, n'etait qu'eleve en titre de I'Academie des in-

scriptions et belles-lettres, Nicolas Freret, lut a une assemblee

publique de cette academie un memoire sur I'etablissement des

Franks au nord de la Gaule. II annonca, dans le preambule de sa

dissertation, que ce travail ne resterait point isole, qu'il n'etait, pour

lui, que le commencement d'une longue serie de recherches ajant

pour objet I'etat des moeurs et du gouvernement aux diverses epoques

de la monarchic francaise '. Le jeune erudit, avec une grande surete

de metliode, resolut, ou, pour mieux dire, trancha cette question de

Torigine des Franks posee a faux ou faiblement toucliee jusqu'a lui.

Ses conclusions peuvent se reduire a trois : « Les Franks sont une

« ligue formee au troisieme siecle entre plusieurs peuples de la basse

« Germanic, les memes a peu pres qui, du temps de Cesar, compo-

« saient la ligue des Sicambres. — II n'j a pas lieu de reclierclier la

« descendance des Franks ni les traces de leur pretendue migration,

« puisque ce n'etait point une race distincte ou une nation nouvelle

« parmi les Germains.— Le nom de Frank ne veut point dire libre;

« cette signification, etrangere aux langues du Nord,* est moderne

« pour elles; on ne trouve rien qui s'y rapporte dans les documents

« originaux des quatrieme, cinquieme et sixieme siecles. Frek, frak,

«frenk, frank, vrang, selon les differents dialectes germaniques,

« repond au mot latin ferox^ dont il a tous les sens favorables et defa-

ce vorables, fier, intrepide, orgueilleux, cruel ^. »

Ces propositions, qui aujourd'liui sont des axiomes historiques,

1. Manuscrit original de Freret, qui doit faire partie de I'^dition complete de ses

(Euvres, promise par M. ChampoUion-Figeac. Je suis redevable de cette communication a

I'obligeance du savant ^diteur.

2. (Euvres de Freret, Mition de 1798, t. V, p. 164, 203 et suiv.
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renverserent d'nn meme coup et les sjstemes qui clierchaient le ber-

ceau d'une nation IVanko, soiten Gaule, soit en Germanie, anterieu-

ronient au troisieme siecle, et eelui qui erigeait les Franks, sur I'in-

terpretation de leur nom, en homnies libres par excellence et en

liberateurs de la Gaule. Elles ressortaient, dans le memoire de Fre-

ret, du (niid (le riiistoiro elle-meme exposee sommairementetrendue,

sous cette forme, plus claire et plus precise que dans la narration

ample, mais peu travaillee, du livre d'Adrien de Valois. L'etablisse-

ment successif des diverses tribus conquerantes, les deplacements

graduels de la frontiere romaine, les traites des Franks et les rela-

tions de leurs rois aveC Tempire, la distinction des guerres nationales

faites par toutes les tribus confederees, et des courses d'aventure

entreprises par de simples bandes; tons ces points obscurs ou delicats

de I'histoire de la Gaule au quatrieme et au cinquieme siecle etaient,

pour la premiere fois, reconnus et abordes francliement.

Le memoire qui faisait ainsi justice d'erreurs en credit jusque-la,

et qui donnait aux opinions saines plus de relief et d'autorite, sou-

leva d'etranges objections au sein de I'Academie, et un evenement

plus etrange encore suivit cette lecture ; Freret fut arrete par lettre

de cachet et enferme a la Bastille. Les motifs de son emprisonne-

ment, qui dura six mois, sont un mjstere; il est impossible de devi-

ner laquelle des theses de sa dissertation parut criminelle au gouver-

nement d'alors; mais une telle experience le detourna des grandes

recherches sur I'histoire nationale auxquelles il voulait se devouer.

Ses travaux tcademiques prirent un autre cours; il remonta jusqu'a

Tantiquite la plus reculee, et son admirable nettete d'esprit fit sortir

une science nouvelle des tenebres et du chaos. La chronologic des

temps qui n'ont point d'histoire, I'origine et les migrations des

peuples, la filiation des races et celle des langues, furent pour la

premiere fois etablies sur des bases rationnelles. Que serait-il arrive,

si cette merveilleuse faculte de divination s'etait appliquee tout

entiere au passe de la France, si Freret eut pu suivre, en pleine

securite d'esprit, son premier choix et les projets de sa jeunesse?

Voila ce qu'on ne pent s'empecher de se demander avec un sentiment

de regret. L'annonce d'une revolution dans la maniere de comprendre
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et d'ecrire I'histoire semble sortir de ces lignes tracees en 1714 :

« Quoique les historiens les plus estimes de Tantiquite, ceux que

« Ton nous propose pour modeles, aient fait leur principal objet du

« detail des moeurs, presque tous nos modernes ont neglige de suivre

« leurs traces. C'est le detail, abandonne par les autres ecrivains,

« que je me propose pour but dans ces reclierches'... » Les ten-

dances de Tepoque presente, les instincts de la nouvelle ecole liisto-

rique etaient pressentis, il y a plus de cent vingt ans, par un homme

de genie ; si cet homme eut rencontre dans son temps la liberte du

notre, la science de nos origiues sociales, de nbs vieilles moeurs, de

nos institutions, aurait avance d'un siecle.

1. Manuscrit original de Freret, comraunique par M. CliampoUion-Figeac.
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llonlroverse sur le caractere et les suites politiques de retablissement dps Franks dans la Gaulc. —
These de riiiegalile sociale des deux races.— Giuiids travaux des enidits du dix-seplieme siecle.

—

Declin de la puissance et flu du ifegne de Louis XIV. — Inqnieliide des esprit?. — Vues et projets

de Fenelon. — Systeme du comte de Boulainvilliers. — lleponse d'un publiciste da tiers etat. —
Systfeme de Tabbe Dubos. — Jngement de Montosiiuieii. — Son errcur sur les iois personnelles.

— Consequences de cette erreur.

Le romaii de la communaute d'origine entre les Franks et les Gau-

lois, et le roman de la Gaule affranchieparrassistance des Germains,

etaient definitivement balajes et rejetes hors de I'histoire de France.

A leur place demeurait, comme seul constant, le fait contre lequel

I'orgueil national s'etait debattu en vain, la conquete de la Gaule

romaine par un peuple de race etrangere. Quel etait le vrai carac-

tere de ce fait desormais incontestable ? Quelles avaient du etre ses

consequences politiques? Jusqu'ou s'etaient-elles prolongees dans la

suite des siecles ecoules depuis I'etablissement de la domination

franke? En subsistait-il encore quelque chose, et par quels liens de

souvenir, de moeurs, d'institutions, la monarchie francaise se ratta-

chait-elle a I'evenement qui semble marquer son berceau? Voila le

probleme historique dont la solution occupa surtout les esprits

durant la premiere nioitie du dix-huitieme siecle, et qui souleva

I'importante controverse ou figurent les noms de Boulainvilliers et

de Dubos, et le grand nom de Montesquieu. C'est dans la determina-

tion exacte de la nature et des resultats sociaux de la conquete que

fut cherche alors le principe essentiel de la monarchie, cette loi fon-

damentale de I'Etat que Francois Hotman, son inventeur, avait fait

deriver de I'association spontanee des Franks et des Gaulois dans

un meme interet, dans une nuMue liberte, dans une sorte de commu-

nion de la vieille independance germanique.

En histoire et generalement dans toutes les parties de la science
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humaine, les grandes questions n'eclatent pas tout cUuii coup, et

longtemps avant de devenir I'objet de I'attention publique, elles se

trainent obscurement dans quelque livre ou peu de personnes les

remarquent, et ou elles demeurent enfouies jusqu'a ce que leur jour

soit venu. A I'epoque ou toute conscience de la dualite nationale

avait peri et ou ]'on suivait naivement jusqu'a la prise de Troie I'ori-

gine et les migrations d'un peuple francais, a la fin du douzieme

siecle, I'auteur d'une clironographie anonyme reconnut la distinc-

tion de races et crut en voir des suites manifestes dans I'etat social de

son temps ' . Apres avoir raconte, de la maniere la plus fabuleuse, les

aventures des Franks ou Francais, et comment I'empereur Valenti-

nien leur fit remise de tout tribut, parce qu'ils I'avaient aide a exter-

miner les Alains, le chroniqueur ajoute : « Ainsi delivres d'impots,

« ils n'en voulurent plus payer dans la suite, et nul ne put jamais les

«y contraindre; de la vient qu'aujourd'hui cette nation appelle

« Francs, dans sa langue, ceux qui jouissent d'une pleine liberte, et,

« quant a ceux qui, parmi elle, vivent dans la condition de tribu-

« taires, il est clair qu'ils ne sont pas Francs d'origine, mais que ce

« sont les fils des Gaulois, assujettis aux Francs par droit de con-

« quete ^. » Ces paroles n'eurent alors aucun retentissement, et la

puissance seigneuriale n'alla pas y chercher des titres historiques

dont elle ne sentait aucun besoin. Les Gaulois et leur posterite res-

1. Cette chronograplile, citee par Adrien de Valois, se trouve a la Bibliotheque royale,

idss. ancien fouds, n» 4998^ fol. 35 recto, a 64 verso. En tSte, on lit : Incipil prologus in

libro apologise [vel chronographise, id est excerpta vel abreviationes diversarum historiarum)

contra maledicos, liber primus. Le cinquieme livre a pour titre : Incipit liber quinlus qui

dicitur chronographia. Cette chronique in^dite s'arrete a I'annee 1199, a la mort de

Richard Coeur de lion. Voyez Adriani Valesii, Notit. Galliar., p. 209.

2. Sic a tribute soluti nullum vectigal ulterius solvere voluerunt, nee quisquam jure

belli postea potuit eos redigere sub jugo tributi. Unde gens ilia quos liberos esse constat,

Francos etiam nunc propria lingua vocat : et quos apud ipsos hujus modi vincula con-

stringunt, non Francos liquet esse, sed Gallos, qu«s Franci sibi jure gentium subjecerunt.

{Anonymi Chronographia, apud Adriani Valesii, Nolit. Galliar., p. 209.) — B. R. mss.

ancien fonds, n" 4998, fol. 51 recto, col 1. Ce passage fit une grande impression sur le

savant auteur de la Notice des Gaules, qui, apres I'avoir cite, ajoute : « Ea verba memo-

ratu dignissima, qualia nusquam alibi reperire memini, diserte aperteque doceut, tetate

scriptoris, nimirum circa annum MCC, Francos qui in Gallia dominabantur, adhuc

immunes tributorum exstitisse, solos Gallos inter ipsos tributa pependisse. »
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terent dans iin complet oubli, et ce ne fut que trois siecles apres, au

reveil de rorudition, que des raisonneurs exerces, appliquant la

logique ;i I'histoire, commencerent a s'oceuper d'eux. Le sjsteme de

la delivrance par les Germains et celui de la descendance c(3mmune

trancherent les prineipales difficultes de la question, et les esprits

speculatifs n'allerent pas plus loin ; un seul entre tons, Charles Loy-

seau, jurisconsulte et publieiste, hasarda les theses suivantes, qui,

plus tard, devaient enfanter un systeme :

« La Noblesse de France print son origine de I'ancien melange des

«deux peuples qui s'accommoderent ensemble en ce rojaume, a

« scavoir des Gaulois et des Francs qui les vainquirent et assujet-

« tirent a eux, sans toutesfois les vouloir chasser et exterminer;

« mais ils retinrent cette prerogative sur eux, qu'ils voulurent avoir

« seuls les charges publiques, le maniement des armes et la jouis-

« sance des fiefs sans estre tenus de contribuer aucuns deniers, soit

a aux Seigneurs particuliers des lieux, soit aux Souverains pour les

« necessites de TEtat : au lieu de quoi, ils demeurerent seulement

« tenus de se trouver aux guerres. Quant au peuple vaincu, il fut

« reduit pour la plupart en une condition de demye-servitude '. —
« Pour le regard de nos Francois, quand ils conquesterent les Gaules,

« c'est chose certaine qu'ils se feirent Seigneurs des personnes et des

« biens d'icelles, j'entens Seigneurs parfaits, tant en la Seigneurie

« publique qu'en la propriete ou Seigneurie privee. — Quant aux

« personnes, ils feirent les naturels du pays serfs, non pas toutes-

« fois d'entiere servitude, mais tels a pen pres que ceux que les Ro-

« mains appeloient ou censitos ceu adscriptilios, ou colonos ceu gleba;

waddictos, qui estoient deux diverses especes de demy-serfs, s'il

« faut ainsi parler, dont les premiers sont appeles en noz Coustumes

« Gens de mainmorte, ou Gens de pote, et les derniers Gens de

«suite ou Serfs de suite... Mais quant au peuple vainqueur, il

« demeura franc de ces especes de servitudes et exempt de toute

« seigneurie particuliere. D'ou est venu que les Francois libres estans

« meslez avec les Gaulois qui estoient demy-serfs, le mot de Franc,

1. CEuvres do niattre Charles Loyseau (eJ Je 1701), Traite des ordres de la noblesse, p. 2-1.
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« qui estoit le nom propre de la nation, a signifie ceste liberte '... »

Ces propositions jetees ca et la dans des ecrits d'ailleurs tres-hostiles

aux privileges de la noblesse, y demeurerent presque inapercues;

elles ne causerent aucune rumeiir, ni dans le monde de la science,

ni dans celui des partis politiques, et la question dormit de nouveau

jusqu'a la fin du dix-septieme siecle.

Les circonstances etaient alors singulierement favorables a la pro-

duction d'une theorie de I'histoire de France, plus savante et plus

complete que celle de Francois Hotman. D'immenses travaux d'eru-

dition, dont la gioire egale presque celle des oeuvres litteraires du

siecle de Louis XIV, avaient mis a la portee des liommes studieux

la plupart des documents historiques du moyen age, surtout les mo-

numents legislatifs, les actes publics et ceux du droit prive, inconnus

au siecle precedent. Ges documents, rassembles dans de vastes r6-

cueils, etaient eclaircis et commentes par la science des Duchene, des

Pithou, des Dupuy, des Sainte-Martlie, des Labbe, des Sirmond, des

Du Cange, des Mabillon, des Baluze. D"un autre cote, le declin de ce

long regne, jusque-la si giorieux et si populaire, avait ramene I'agi-

tation dans les idees et fait renaitre, en sens divers, les passions po-

litiques. La majestueuse unite d'obeissance et d'eutliousiasme qui,

pendant quarante ans, avait rallie au pied du trone toutes les forces

divergentes, tons les instincts de la nation, venait de se rompre par

les malheurs publics et le desencliantement des esprits. La France,

epuisee de ressources dans la guerre de la succession d'Espagne, se

lassait de servir d'instrument a des vues ambitieuses ou I'interet de

famille avait plus de part que les interets nationaux^ L'opposition,

quoique sourde et contenue, se reveillait de toutes parts ; les diffe-

r6nts ordres, les classes de la nation, se detachant du present, retour-

naient a leurs vieilles traditions ou clierchaient, dans des projets de

reforme, I'espoir d'un avenir meilleur. Cette royaute de Louis XIV,

si admiree naguere, objet d'une sorte d'idolatrie nationale, trouvait

de la froideur dans une grande partie de la noblesse, dans les parle-

1. CEuvres de maitre Charles Loyseau (e<l. de 1701), Traite des seigeuries, p. 13.

2. Voyez le morceaa remarquable place par M. Mignet en tete du recueil d'actes diplo-

matiquea intitule Negociations relatives a la succession (TEsfagne sous Louis XIV, 1935.
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meats des velleites (rindrpendance, dans la masse du peuple la des-

affection ot le mepris'. Des voix de blame, des conseils severos

parveiiaiont aii vieiix monarque du seiii de sa propre famille. Son

petit-lils, riu'i-itici- (111 trone, etait sous la tutelh; morale d'un homme

qui lui apprenait que tout despotisme est uii mauvais gouvernement,

(ju'il y a pour I'Etat des regies superieures au bon plaisirdu roi, et

que le corps de la nation doit avoir part aux affaires publiques ^.

Fenelon (car c'est a lui qu'appartiennent ces maximes), nomme,

en 1(589, precepteur du due de Bourgogne, avait accepte cette charge

comme une haute mission politique. II s'etait propose pour tache de

t'aire succeder a la monarchie absolue, qu'il voyait pencher vers sa

ruine, un gouvernement de conseils -et d'assemblees qui ne fitrien

sans regie et sans controle, qui ne se crut pas libre de hasarder,

comme lui-meme le dit energiquement, la nation, sans la consulter *.

Tel etait le but des enseignements qu'il donnait a son eleve et qu'il

developpait dans des memoires animes par un sentiment tendre et

profond des miseres publiques. II parlait de rendre a la nation ses

libertes meconnues et de se rapprocher ainsi de I'ordre, de la justice

et de la veritable grandeur; il presentait les Etats generaux comme

le moyen de salut, comme une institution qu'il serait capital de reta-

blir, et, en attendant, il proposait une convocation de notables \ Co

grand homme croyait egalement aux droits naturels des peuples et a

la puissance de I'histoire. Dans le plan d'une vaste enquete sur I'etat

de la France, concu par lui pour I'instruction du due de Bourgogne,

il eut soin de faire entrer le passe comme le present, les vieilles

moeurs, les vieilles institutions, comme les progres nouveaux de

I'industrie et de la richesse nationale. II demanda, au nom du jeune

prince, a tons les intendants du royaume, des informations detail-

1. Voyez la lettre de Fenelon k Louis XIV, dans ses (Euvres, t. Ill, \i. 441, edition du

Pantheon litteraire.

2. Voyez les OEuvres polilifniea de Fenelon et la belle Notice de M. Yillcniain, dans ses

Dkcmirs et melanges, 1 vol. 185(>.

3. Lettres au due de Clievreuse, OKunes de Fenelon, i. III.

4. Plans de gouvernement concertes avec le due de Clievreuse, pour etre jivoposos au

due de Bourgogne. (Ibid., p. 44() et suiv.)
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lees sur les antiquites de chaque province, sur les ancieiis usages

et les anciennes formes de gouvernement des pays reunis a la cou-

ronne *. De pareilles demandes semblaient provoquer un travail d'his-

torien publiciste sur les origines et les revolutions dela societe et du

pouvoir en France. Quelqu'un repondit a cette sorte d'appel, mais

ce ne fut pas I'un des plus grands erudits de lepoque ; ceux-la,

membres, pour la plupart, de congregations religieuses, etaient

etrangers aux interets politiques, aux idees generales, et, pour ainsi

dire, cantonnes chacun dans un coin de la science. Ce ne fut pas non

plus un patriote desinteresse, ce fut un homme d'un savoir mediocre

et preoccupe de regrets et de pretentions aristocratiques, le comte

de Boulainvilliers ^.

Get ecrivain, dont le nom est plus connu que les oeuvres, issu d'une

ancienne famille et epris de la noblesse de sa maison, s'etait livre aux

etudes liistoriques pour en recherclier les titres, les alliances, les sou-

venirs de toute espece. II lut beaucoup avec cette pensee, et, ayant

eclairci a son gre ses antiquites domestiques, il s'occupa de celles du

pays. Les documents legislatifs des deux premieres races, iraprimes

dans la collection de Baluze, furentpourluil'objet d'une observation

attentive, et, sur certains points, intelligente. II avait compris la li-

berie des moeurs germaniques et s'etait passionne pour elle ; ilia

regardait comme I'ancien droit de la noblesse de France et comrae

son privilege hereditaire. Tout ce que les siecles modernes avaient

successivement abandonne en fait d'independance personnelle, le

droit de se faire justice soi-meme, la guerre privee, le droit de guerre

contre le roi, plaisaient a son imagination, et il voulait, sinon les faire

revivre, au moins leur donner une plus grande place dans I'histoire.

« Misere extreme de nos jours, s'ecrie-t-il avec une fierte dedaigneuse

« dans Tun de ses ouvrages inedits; misere extreme de nos jours qui,

« loin de se contenter de la sujetion ou nous vivons, aspire a porter

, 1. Cette deraande fut adressee vers Taniiee 1695. Les meinoires envoyds par les inten-

dants des generalites se trouvent au cabinet des inanuscrits de la Bibliotheque royale

;

ils forment 17 volumes in-folio.

2. Voyez VHistoire de I'ancien gouvernement de la France, par le eomte de Boulainvilliers.

pr^.face, M. de 1727, 3 vol. in-12.
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« resclavage dans le totnps ou roii n'eii avait i)as I'idee ' ! » A ces

elans de liberte a legard dii pouvoir royal, il joignait une froideur

imperturbable en considerant la servitude du peuple au niojen Age.

Kntiu il avait, pour le present comme pour le passe, la conviction

d'une egalite native entre tons les gentilsliommes, et d'une immense

inegalite entre eux et la })lus haute classe du tiers etat. Telles furent

les idees sous I'influence desquelles se forma son sjsteme historique,

sjsteme dont voici les points essentiels, formules, autant que possible,

avec le langage meme de I'auteur.

« La conquete des Gaules est le fondement de I'etat francois dans

« lequel nous vivons; c'est a elle qu'il faut rapporter I'ordre politique

« suivi depuis par la nation ; c'est de la que nous avons tous recu

« notre droit primordial. — Les Francois, conquerants des Gaules, y
c( etablirent leur gouvernement tout a fait a part de la nation subju-

c( guee qui, reduite a un etat moyen entre la servitude romaine et

« une sorte de liberte, privee de tout droit politique et en grande

« partie du droit de propriete, fut destinee par les conquerants au tra-

« vail et a la culture de la terre. — Les Gaiilois devinrent sujets, les

« Francois furent maitres et seigtifeurs. Depuis la conquete, les Fran-

« fois orig'inaires ont ete les veritables nobles et les seals capables de

« I'etre. — Tous les Francois etoient libres, ils etoient tous egaux et

« compagnons ; Clovis n'etoit que le general d'une armee libre qui

« I'avoit clioisi pour la conduire dans des entreprises dont le profit

« devoit etre commun.— hes Francois d'origine, seuls nobles reconnus

« dans le royaume, jouissoient a ce titre d'avantages reels qui etoient

« I'exemption de toutes charges pecuniaires, la jouissance des biens

« reserves au doraaine public, Texercice de la justice entre leurs pa-

ct reils et sur les Gaulois habitants de leurs terres, la liberte d'atta-

« quer ou de se defendre a main armee, enfin le droit de voter les lois

« et de deliberer, sur toute espece de matiere, dans I'assemblee gene-

« rale de la nation "^.

1. Preface du Journal de saint Louis, manuscrit de la Ribliothoque do rArseual. r>. L. F.

no 131.

2. Histtiire de I'ancien gouvernement de la France, avec 14 letlres historiques sur les parle-

ments ou litats nenerau.r, t. 1, p. 21, 24, 29, 33, 3«, 40, 57, 59, 61, 245, 322 ot i.assim.
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« Le pouvoir souverain des assemblees nationales ne dura pas a'une

« maniere uniforme ni dans son integrite ; Charles Martel les abolit

« pendant les vingt-deux ans de sa domination ; Charlemagne les

« remit en vigueur et restitua ainsi a la nation francaise un de ses

« droits naturels et incontestables. — Pendant et depuis son regne,

« les assemblees communes de la nation firent des lois ; elles reglerent

« le gouvernement et la distribution des emplois civils et militaires

;

« elles deciderent de la paix et de la guerre, et elles jugerent souve-

« rainement les causes majeures, attentats, conjurations, revoltes, et

a cela a I'egard de toutes les conditions, sans en exceptor la rojale

« ni I'imperiale. — A la fin du regne de la seconde race, toutes les

« parties du rojaume etant desunies, on ne trouve plus d'assemblees

« communes de veritables parlements. Loin que ce fut un parlement

« general qui defera la couronne a Hugues Capet, a I'exclusion de la

« race de Charlemagne, on pent dire qu'il n'eut pas ete possible de

« transferer la rojaute dans une famille qui n'j avoit aucun droit, si

« I'usage des parlements nationaux avoit subsiste '. •

« La police des fiefs etablie par Charlemagne fut la seule qui s'e-

« tant insensiblement affermie dansle declindesaposterite, setrouva

« dominante apres I'usurpation de Hugues Capet. — A cette epoque,

« les nobles encore egaux entre eux , «etoient de fait et de droit les

« seuls grands de I'Etat; eux seuls en possedoient les charges et les

« honneurs, eux seuls etoient les conseillers du prince, eux seuls ma-

tt nioientles finances et commandoientles armees, ou plutot eux seuls

« les composoient. — On ignoroit les distinctions des titres aujour-

« d'hui en usage ; les Francois ne connoissoient point de princes

« parmi eux, la parente des rois ne donnoit aucun rang. — Deux

« grands evenements arrives dans la monarchic ont amene la ruine

« graduelle de cet ordre de choses. Le premier fut Taffranchissement

« des serfs ou gens de mainmorte, dont toute la France etoit peuplee,

« tant dans les villes que dans les campagnes, et qui etoient, ou les

« Gaulois d'origine assujettis par la conquete, ou les malheureux

1. Histoire de I'ancien gouvernement de la France, etc., t. I^ p. 210, 214, 215, 217, 221,

224, 286, 291.
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« qi* (lifferents aceidcnts avi>i(Mit reduits en servitude. — Le second

« flit le pi'ogres par leqiiel ces serfs s eleverent, centre tout droit, a la

« condition de leurs aneiens maitres. Depuis six cents ans , les ro-

« turiers esclaves, d'abord affrancliis puis anoblis par les rois, ont

« usurpe les emplois et les dignites de I'Etat, tandis que la noblesse,

« heritiere des privileges de la conquete, les perdoit un a un et

« alloit se degradant de siecle en siecle '.

« Tons les rois de la troisiomo race ont V(Uilu son abaissement et

(f travaille, comme sur un plan forme d'avance, a la mine des lois

« primitives et de I'ancienne constitution de I'Etat; ce fut pour eux

« uneidee commune d'aneantir les grands seigneurs, de subjuguer

a la nation, de rendre leur autorite absolue et le gouvernement des-

.< potique. — Philippe-Auguste commenca la destruction de la police

(f des fiefs et des droits originels du baronnage; Philippe le Bel

« poursuivit ce projetparla ruse et par la violence; Louis XI I'avanca

« pres de son terme. — Leur posterite est parvenue au but qu'ils

« ^etoient propose ; mais pour Tatteindre pleinemeut, Tadministra-

« tion du cardinal Richelieu et le regne de Louis XIV ont plus fait,

« en un demi-siecle, que toutes les entreprises des rois anterieurs

« n'avoient pu faire en douze cents ans^ »

Ce systeme a deux faces, I'line toute democratique tournee vers la

royaute , I'autre tout aristocratique tournee vers le peuple, conte-

nait de trop grandes hardiesses pour qu'il fut possible de lui donner

une entiere publicite. Les deux ecrits du comte deBoulainvilliers qui

I'exposent et le developpent, YHistoire de I'ancien cjouvernement de la

France et les Lettres sur les Parlements, circulerent en copies du vivant

de I'auteur, et ne furent imprimes que cinq ans apres sa mort,

en 1727. II y avait la de quoi exciter I'attention generale et remuer

vivement les esprits. L'instinct de la liberte politique reparaissait

dans cette nouvelle theorie de I'histoire do France, et en outre elle

touchait a des passions rivales qu'elle Hattait d'un cote et que de

1. Histoire de I'ancien gouvernement de la France, t. I, p. 291, 'M)9, 310, 310, 322; t. H,

]). 2 et suiv.

2. IbiJ., t. 1, p. 191, 210, 291, 352; t. Ill, p. 135, 152 et pusbini.
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Fautre elle irritait en les blessant. Comparee a la theorie, si iiaive-

ment simple de Francois Hotman, elle marquait un veritable progres

pour le talent d'analjse, la penetration, la faculte de discerner les

problemes fondaraentaux et les points delicats de notre histoire. De

grandes questions y etaient entrevues et d'importantes distinctions

etablies; ce mot j usque-la sans retentissement : «II j a d.eux races

« d'liommes dans le pays, » etait prononce de maniere a frapper

toutes les oreilles. Le vice capital dusysterae deBoulainvilliers, pour

ce qui regarde les temps anterieurs au douzieme siecle, consistait

dans remission d'une serie entiere de faits, celle qui prouve la per-

sistance de la societe gallo-romaine sous la domination des Barbares,

et dans une fausse idee de la nature et des consequences de I'etablis-

sement germanique en Gaule, idee fournie par la logique, par un

raisonnement superficiel, non par I'observation et I'intime con-

naissance des faits. Pour ce qui suit le douzieme siecle, le gentil-

homme publiciste amieux vu sans avoir mieux juge; il a apercu le

grand mouvement de transformation de la societe francaise et le role

de la royaute dans ces revolutions successives. Ses conclusions,

quoique partiales, ses interpretations, quoique erronees, frayerent

le chemin qui devait conduire au vrai. C'etait une revolte contre le

cours des choses, une protestation impuissante contre les tendances

sociales de la civilisation moderne; mais ces tendances etaient la,

pour la premiere fois, nettement reconnues et signalees.

On trouve dans le second ecrit du comte de Boulainvilliers une por-

tion moins etroitement systematique, plus complete, mieux etudiee

que le reste, de I'histoire des Etats generaux du quatorzieme et du

quinzieme siecle. Ce travail, entierement neuf pour I'epoque, a de-

puis servi de base ou de theme a beaucoup d'essais du meme genre

;

il n'a jamais ete refait sur les sources avec un pareil developpement.

L'immense interet du sujet semble ici entrainer I'auteur liors de ses

preoccupations ordinaires et le lancer dans une voie plus large et

plus sure. Au lieu de I'eternel paradoxe de la souverainete de la no-

blesse, il presente un tableau anime du concours des grandes classes

de la nation au gouverneinent de I'Etat, veritable etude d'historien

politique d'ou ressort le double contraste de la monarchie des Etats
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generaux avec la nionarcliic absoliie, ot do rimposaiit controle des

assemblees reprosentatives avec le contr61(3 mesqiiin des parleinents.

Boulainvilliers fut I'liomme des Etats generaux, non-seulement

comme ecrivain, mais comnie citoyen; il en proposa la convocation,

apres la luort de Louis XIV, dans des memoires presentes au regent.

C'est i»ar la que sa renommee de publiciste s'etablit a part de son

systenie, et que ses idees politiques eurent de la portee hors de la

classe a laquelle, dans ses reves de liberie exclusive, il voulait borner

la nation.

Pen (riiouimes de cette classe retremperent dans le nouveau sys-

tenie historique leurs vieilles traditions d'independance amorties de-

puis un siecle ; mais tous, ou presque tous, crurent .volontiers que

leurs families remontaientjusqu'aux Franks et qu'ils etaient nobles

en vertu de la conquete. Un surcroit d'orgueil dont on retrouve la

trace dans quelques ecrits du temps, parait s'etre insinue au coeur

des gentilshommes qui , sur la foi de Boulainvilliers, ne virent plus

autour d'eux dans la magistrature, les ennoblis, tout le tiers etat,

que des fils d'esclaves, esclaves de droit, affranohis par grace, par

surprise ou par rebellion. Ceux dont I'liumeur ou les interets ne

s'accommodaient pas de la portion republicaine du systeme la reje-

terent et ne prirent que I'autre. C'est ce que fit le due de Saint-

Simon, qui a consigne dans quelques pages de ses curieux Memoires

I'espece de version rectifiee qu'il adopta pour son usage. II y pose,

comme fait primitif, non la souverainete collective et I'egalite de

tous les Franks, mais un roi, seul conquerant de la Gaule, distri-

buant a ses guerriers les terres conquises, selon le grade, les services

et la fidelite de cliacun. a De la, dit-il, est venue la noblesse, corps

«unique de I'Etat, dont les membres reourent d'abord le nom

« d'hommes de guerre, puis celui de nobles, a la difference des vaincus,

« qui, de leur entiere servitude, furent appeles serfs ^. » II poursuit

le developpement de cette these et disserte sur I'origine des pro-

prietes roturieres et la formation du tiers tat , dans un style fort

different de celui de ses peintures de manirs contemporaines, etdont

1. Momoires du due de Sahit-Simon, t. II, p. 3()7.
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Failure embarrassee trahit iine grande inexperience de ces sortes de

matieres.

Quand bien meme I'opinion mise en vogue par le comte de Bou-

lainvilliers eutete, ce qu'elle n'etait pas, inattaquable du cote de la

science, elle aurait inspire de vives repugnances et trouve d'ardents

contradicteurs. Le tiers etat, qui avait grandi de siecle en siecle sans

trop s'inquieter de ses origines, qui etait sorti du regne de Louis XIV,

comme de tons les regnes precedents, plus fort, plus riche, plus illustre

par les hautes fonctions publiques, ne pouvait accepter patiemment

,

fut-ce au nom de I'liistoire elle-meme, une pareille place dans le passe.

Aussi , les refutations plebeiennes, melees de colere et de raisonne-

ment, ne se firent pas attendre ; un pamphlet remarquable, dont le

titre etait : Lettre (Tun conseil/er du parlement de Rouen, courut quelque

temps manuscrit et fut publie en 1730.L'auteur anonyme declare

qu'indigne de voir avilir la majorite de la nation pour rehausser

I'etat et la gloire de trois ou quatre mille personnes, il veut remettre

(c'est lui qui parle) les nobles de niveau avec les citoyens de nos villes

et leur donner des freres au lieu d'esclaves '. Celui qui se presentait

si fierement centre le champion de la noblesse n'apportait pas dans

la controverse une erudition superieure ; mais il avait une foi com-

plete et presque naive aux traditions et aux idees de la bourgeoisie.

Grace a cette disposition d'esprit, sa polemique fut comme un miroir

ou vinrent se refleter fidelement les croyances des 'hautes classes

roturieres, leurs desirs, toutes leurs passions, tons leurs instincts

bons ou mauvais. Ony trouve a la fois le sentiment de I'egalite civile

et I'admiration de la richesse, une aversion decidee pour les privi-

leges de la naissance, et un aveu sans reserve des privileges de I'ar-

gent *.

Voiia pour les doctrines politiques ; et, quant a I'liistoire, le prin-

cipal argument de I'auteur de la lettre se fonde sur les preuves de la

liberte immemoriale des villes de France. II etablit I'existence non

1. Lettre d'un conseiller du parlement de Rouen au sujet d'un ecrit du comte de Bou-

lainvilliers, Memoires de litteraturc du P. Desmolets , t. IX, Ire part., p. 107 a 116, ed.

de 1730.

2. Ibid., art. iv, De la ricliesse, p. 125 et suiv.

4
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interroinpue du regime niunicipal dans un grand nombre de cites,

soit du midi, soit du uord de la Gaule, et rnontre qu'a I'egard de ce

droit les souvenirs n'ont jamais peri. II prouve que les habitants des

grandes viiles n'oureutjamaisbesoin d'etre exemptesde la servitude

personnelle, mais seulement de quelques servitudes reelles et de la

justice seigneuriale; que ce fut la toute la portee de leurs chartes

d'allrancliissement. Enfin il revendique pour les bourgeois du moyen

age, avec la liberte civile et politique, Tlionneur d'avoir ete riches,

courtois, genereux, et raeme prodigues a I'egal des gentilshommes '

.

Get ordre d'idees et de faits le conduit, par une pente naturelle, a

s'attaclierexclusivementaux restesde la civilisation romaine, comme

a la seule base de notre histoire nationale ; il est impossible de faire

une abstraction plus complete et plus dedaigneuse de ce qu'il j eut

de germanique dans les vieilles institutions et les vieilles moeurs de

la France. Les pretentions de la noblesse a I'heritage des Franks

sont, de sa part, I'objet de plaisanteries, souvent plus aigres que fines,

sur le ca7r)p de Mcrovee d'ou les gentilshommes de nom et d'armes

s'imaginent etre sortis. Parfois merae, quelque chose de triste vient

se meler, d'une facon etrange, au burlesque de I'expression, et, dans

les invectives du pamphletaire du dix-huitieme siecle, on croit

entendre la voix et les regrets d'un descendant des Sjagrius et des

Apollinaire : « Je passe avec douleur, dit-il, a ce deluge de barbaves

« francois qui inonda la malheureuse Gaule, qui y renversa les lois

« romaines, lesquelles gouvernoient les habitants selon les principes

« de I'humanite et de la justice, qui jetabliten leur place I'ignorance,

« I'avarice et la cruaute barbaresques. Quelle desolation pour les

« campagnes et les bourgades de ce pays, d'y voir exercer la justice

par un caporal barbare, a la place d'un decurion remain -!... »

Mais ces ressentiments de la bourgeoisie qui s'echappaient ainsi en

saillies plus ou moins vives, plus ou moins piquantes, couvaient

silencieusement dans I'ame d'un homme d'un talent mur, d'un esprit

1. Lettre d'uu couseiller du parlemoiit de Rouen au sujet d'un ecrit du conite do Bou-

lainvilliers, iVemoires de liltirature du P. Desmoletn, t. IX, p. 203, 220, 221, 224, 229, 231,

233, 230, 248, 249, 251 et suiv.

2. Ibid., p. 253 et 254, art. Jii.
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subtil et reflechi. Jean-Baptiste Dubos, secretaire perpetuel de I'Aca-

demie francaise, celebre alors comme litterateur et comme publiciste,

entreprit non-seulement d'abattre le sjsteme historique de Boulain-

villiers, mais encore d'extirperla racine de tout sjsteme fonde pareil-

lement sur la distinction des vainqueurs et des vaincus de la Gaule.

C'est dans cette vue qu'il composa le plus grand ouvrage qui, jus-

qu'alors, eut ete fait sur les origines de I'liistoire de France, un livre

encore lu de nos jours avec profit et interet, YHistoire critique de Veta-

blissement de la monarchie frdngoise dans les Gaules K L'esprit de ce livre,

ou un immense appareil d'erudition sert d'echafaudage a un argu-

ment logique, pent se formuler en tres-peu de mots et se reduire aux

assertions suivantes : « La conquete de la Gaule par les Francs est

« une illusion historique. Les Francs sont venus en Gaule comme

« allies, non comme ennemis des Romains. — Leurs rois ont recu des

« empereurs les dignites qui conferaient le gouvernement de cette

M province, et par un traite formel ils ont succede aux droits de I'em-

« pire. — L'administration du pajs, I'etat des personnes, I'ordre

« civil et politique, sont restes avec eux exactement les memes qu'au-

« paravant. — II n'y a done eu, aux cinquieme et sixieme siecles, ni

« intrusion d'un peuple ennemi, ni domination d'une race sur I'autre,

« ni asservissement des Gaulois. — C'est quatre siecles plus tard que

« le demembrement de la souverainete et le changement des offices

« en seigneuries produisirent des effets tout semblables a ceux de

« I'invasion etrangere, eleverent entre les rois et le peuple une caste

« dominatrice et firent de la Gaule un veritable pays de conquete^. »

Ainsi le fait de la conquete etait retranche du cinquieme siecle pour

etre reporte au dixieme avec toutes ses consequences, et, par cette

simple operation, la loi fondam.entale de Boulainvilliers , le droit de

victoire, s'evanouissait sans qu'il fut besoin d'en discuter la valeur

ou I'etendue. En outre, tout ce dont I'etablissement des Franks se

trouvait decharge en violences, en tyrannies, en barbaries, tombait

1. La premiere Edition parut en 1734, 3 vol. in-40, la seconde en 1742, 2 vol. in-4o,

ou 4 vol. in-12.

2. Voyez Histoire critique de I'etdblissemenl de la monarchie frangoise dans les Gaules (ed. de

1742.) T. I, Dkcours preliminaire, p. 3, 22, 59, 60, et t. IV, p. 43, 289, 416 a 420.
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a la cliargede retablissement feodal, berceau do la noblesse, et de la

noblesse seule, la royaute domeuraiit, coinine la bourgeoisie, une

pure emanation de la vieille societe roniaine.

Dans le projet et la pensee intime de son oeuvre , I'abbe Dubos

obeit, du nioins on pent le croire, a Tinfluence de traditions domes-

tiques; car il etait tils (run uiareliand de Beauvais, ancien bourgeois

et echevin de cette ville. Une chose certaine, c'est que le mode d'exe-

cution lui fut en grande partie suggere par sa science dans le droit

public et son intelligence de la diplomatic. Non-seulement il avait

etudie a Ibnd la politique exterieure , les interets mutuels et les

diverses relations des Etats, mais encore il avait rempli avec succes

plusieurs missions delicates aupres des cours etrangeres. Deses tra-

vaux et de ses emplois, il avait rapporte une merveilleuse souplesse

d'esprit et la tendance a considerer I'histoire principalement du point

de vue des alliances offensives ou defensives, des negociations et des

traites. C'est sur la theorie de ces transactions politi'ques qu'il fonda

son nouveau sjsteme; il chercha une raison d'alliance entre les

Romainset les Franks, et, des qu'il i'euttrouvee, il en induisit auda-

cieusement I'existence et la duree non interrompue de leur alliance

fondee sur le voisinage et un interet commun. II profita, ou plutot il

abusa des moindres indications favorables a sa these, des moindres

traits epars chez les historiens, les geographes, les poetes et les pane-

gyristes, torturant les textes, traduisant faux, interpretant a sa guise,

et conservant, dans ses plus grands ecarts, quelque chose de contenu,

de patient, de finement persuasif qui tenait, en lui, du caractere et

des habitudes diplomatiques. II parvint ainsi a former une demons-

tration invincible en apparence , a enlacer le lecteur dans un reseau

de preuves, toutes fort legeres, mais dont la multiplicite etonne

I'esprit et ne lui permet plus de se reconnaitre. Raisonnant comme

si les relations de I'empire romain avec un peuple barbare avaient du

ressembler a celles qu'entretiennent les puissances de TEurope

nioderne, il fait planer, au-dossus de I'histoire reelle du cinquieme et

du sixieme siecle, une histoire imaginaire toute remplie de traites et

de negociations entre les Franks, I'empire et une pretendue repu-

blique des provinces armoricaint^s. Voici ([uelle serie do faits, pour
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la plupart donnes par I'hypothese ou par la conjecture, occiipe, dans

son livre, I'espace de temps compris entre la fin du troisieme siecle

et le regne de I'empereur Justinien :

« L'epoque de I'etablissement des Francs sur les bords du Rhin

« est celle du premier et du principal traite d'alliance entre ce peuple

« et les Romains. Des lors les deux nations furent unies par une

« amitie constante, a peu pres de la meme maniere que la France et

« la Suisse, depuis le regne de Louis XI, — Les Romains ne decla-

« rerent jamais la guerre a toute la nation des Francs, et la masse

« de celle-ci prit souvent les armes en faveur de I'empire contre celle

« de ses propres tribus qui violait la paix juree. — II etait de I'interet

« des Romains d'etre constamment allies des Francs, parce que ces

« derniers mettaient la frontiere de I'empire a convert de I'invasion

« des autres Barbares ; c'est pour cela qu'a Rome on comblait d'hon-

« neurs et de dignites les chefs de la nation franque, — Les anciens

« traites d'alliance furent renouveles, au commencement du cin-

« quieme siecle
,
par Stilicon , au nom de I'empereur Honorius

,

« vers 450, par Aetius, au nom de Valentinien III, et vers 460, par

« ^gidius, pour les Gallo-Romains, alors separes de I'ltalie, a cause

« de leur aversion contre la tyrannic de Ricimer. — Childeric, roi des

« Francs, recut de I'empereur Anthemius le titre et I'autorite de

« maitre de la milice des Gaules ; son fils Clovis obtint la meme

«faveur apres son avenement, et il cumula cette dignite romaine

« avec le titre de roi de sa nation. — En I'annee 509, il fut fait con-

« sul par I'empereur Anastase, et cette nouvelle dignite lui donna

« dans les affaires civiles le meme pouvoir qu'il avait deja dans les

« affaires de la guerre ; il devint empereur de fait pour les Gaulois,

« protecteur et chef de tons les citojens romains etablis dans la

« Gaule, lieutenant et soldat de I'empire contre les Goths et les Bur-

« gondes. — Vers I'annee 540, ses deux fils Childebert et Clotaire, et

« Theodebert, son petit-fils, obtinrent, par une cession authentique

« de I'empereur Justinien, la pleine souverainete de toutes les

« Gaules '
. »

1. Histoire crilique de I'etablissement de la monarchie frangoise dans les Gaules, liv. II, III,

IV et V, passim.
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Cette fameuse cession, qui, enrealite, ne s'etendit qu'au territoire

meridional deja cede par les Ostrogoths, forme le couronnement de

I'ediHce i'antastique eleve par I'abbe Dubos. Arrive la, I'auteur met

fin au recit, et ne s'occupe plus que des conclusions qui sont I'objet

de son dernier livre, le plus curieux, parce qu'il donne le sens et,

pour ainsi dire, le mot de tout I'ouvrage. Dans ce dernier livre, qui

est un tableau general de I'etat des Gaules durant le sixieme siecle et

les trois siecles suivants, se trouvent mises en lumiere, avec assez

d'art, les questions resolues ou tranchees par le nouveau sjsteme.

C'est la que sont reunies et groupees, de maniere a se fortifier mu -

tuellement, toutes les propositions ajant una portee politique , et

entre autres celle-ci, « que le gouvernement des rois de la premiere

« et de la seconde race, continuation de celui des empereurs, fut une

« monarchic pure et non une aristocratic
;
que, sous ce gouvernement,

« les Gaulois conserverent le droit roraain et la pleine possession de

« leur ancien etat social
;
que cliaque cite des Gaules conserva son

« senat municipal, sa milice et le droit d'administration dans ses

« propres aflaires
;
que les Francs et les Gallo-Romains vivaient,

" avec des lois differentes, sur un pied d'egalite
;
qu'ils etaient ega-

« lement admis a tous les emplois publics et soumis a tons les im-

« pots*.

»

Le temps et le progres des idees historiques ont opere le partage

de ce qu'il y a d'excessif ou de legitime, d'absurde ou de probable

dans les inductions et les conjectures de I'antagoniste du comte de

Boulainvilliers. La fable d'un envahissement sans conquete, et I'hjpo-

these d'une royaute gallo-franke parfaitement ressemblante, d'un

cote au pouvoir imperial des Cesars, et de I'autre a la royaute des

temps modernes, tout cela a peri ; raais le travail fait par I'ecrivain,

pour trouver des preuves a I'appui de ses vues systematiques, a fraye

de nouvelles voies a la science. Dans ce genre d'quvrages, la passion

politique pent devenir un aiguillon puissant pour I'esprit de recher-

ches et de decouvertes; si elle ferme sur certains points rintelligence.

1. Ilistoire critique de retablissemenl de la monarchie fran^oise dans les Oaules , liv. YI

,

cliiip. I, II, VIII, IX, X; XI, XIV et XVI.
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elle I'ouvre et I'excite sur d autres ; elle suggere des apercus , des

divinations, parfois meme des elans de genie auxquels I'etude desin-

teressee et le pur zele de la verite n'auraientpas conduit. Quoi qu'il en

soit pour Dubos, nous lui devons le premier exemple d'une attention

vive et patiente dirigee vers la partie romaine de nos origines natio-

nales. C'est lui qui a retire du domaine de la simple tradition le grand

fait de la persistance de I'ancienne societe civile sous la domination

des Barbares, et qui, pour la premiere fois, I'a fait entrer dans la

science. On pent, sans exageration, dire que la belle doctrine de Savi-

gnj, sur la perpetuite du droit romain, se trouve en germe dans VHis-

toire critique de I'etablissement de la monarchie francoise *.

Ce livre eut a la fois un grand succes de parti et un grand succes

litteraire ; il fut classe dans I'opinion comme le meilleur antidote

centre le venin des systemes aristocratiques. II produisit une forte

impression sur les benedictins eux-memes, ces apotres de la science

calme et impartiale, et ses nouveautes les plus aventureuses trouve-

rent credit aupres de dom Bouquet, le premier auteur du vaste recueil

des historiens de la France et des Gaules ^. Lorsque Montesquieu,

terminant son immortel ouvrage deVEsprit des lots, voulut jeter un

regard sur les problemes fondamentaux de notre histoire, il se vit en

presence de deux systemes rivaux qui ralliaient, dans des spheres

differentes, les convictions et les passions contemporaines. Dubos

venait de mourir, et Boulainvilliers etait mort depuis plus de vingt

ans^; mais ces deux hommes, personnifications de deux grandes

theories d'histoire et de politique, semblaient encore des figures vi-

vantes assises sur les debris du passe dont elles expliquaient, chacune

en sens contraire, la loi et les rapports avec le present ; leur puis-

sance sur les esprits qu'ils divisaient I'obligea de s'occuper d'eux, et

1. Voyez YHisloire du droit romain au moyen uije, par F. C. de Savigny, tradiiite de

rallemand par M. Charles Guenoux, 1830.

2. Dans un grand nombre de notes, au bas des pages des deux premiers volumes,

I'auteur de YHisloire critique de I'etabiissement de la monarchie francoise est cit6 quelque-

fois d'une maniere assez gratuite, mais toujours avec cette qualification : doclissimus

abbas Dubos.

3. Le dernier mourut en 1722, et Dubos en 1742; c'est en 1748 que fut publie V Esprit

des lots.
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de donner sur eux son jugement. « M. le comte de Boulainvilliers,

« dit-il, et M. I'abbe Diibos, out fait chaciin un sjsteme, dont I'un

« seiuble etre une conjuration contre le tiers etat, et I'autreune con-

M juration contre la noblesse. Lorsque le soleil donna a Phaeton son

« char a conduire, il lui (lit : Si vous montez trop haut, vous brule-

« rez la demeure celeste; si vous descendez trop bas, vousreduirez en

« cendres la terre. N'allez point trop a droite, vous tomberiez dans la

« constellation du Serpent ; n'allez point trop a gauche, vous iriez

« dans celle de I'Autel : tenez-vous entre les deux ', »

Ces traits legers d'une critique pleine de grace et de sens ne suffi-

saient pas a la gravite du sujet; I'auteur de VEsprit des lots voulut

s'expliquer plus nettement et faire aux deux sjsteuies opposes la

part exacte du merite et du blame ; il ne tint pas la balance d'une

main assez ferme, et son impartialite flechit. Boulainvilliers obtint

plus de faveur et d'indulgence que son adversaire ; il avait traite

des droits politiques de la nation, des assemblees delibei;antes, du

pouvoir legislatif, d'une foule de points dont I'abbe Dubos, exclusive-

ment cantonne dans la tradition romaine, faisait une entiere abstrac-

tion. De plus, sa hardiesse de pensee, sa fierte d'homme libre et de

gentilhorame, plaisaient a I'imagination de Montesquieu, et peut-

etre aussi I'homme de genie lui savait-il quelque gre de ses prejuges

nobiliaires dont lui-meme n'etait pas exempt. De la vinrent ces mots

empreints d'une bienveillance protectrice : « Comme son ouvrage est

« ecrit sans aucun art et qu'il j parle avec cette simplicite, cette fran-

« chise et cette ingenuite de I'ancienne noblesse dont il etoit sorti,

« tout le monde est capable de juger et des- belles clioses qu'il dit, et

« des erreurs dans lesquelles il tombe. Ainsi je ne I'examinerai point,

« je dirai seuiement qu'il avoit plus d'esprit que de lumieres, plus de

« lumieres que de savoir ; mais ce savoir n'etoit point meprisable,

« parce que, de notre histoire et de nos lois, il savoit tres-bien les

« grandes choses ^. »

Quant au publiciste plebeien, pour lui la severite de I'illustre cri-

1. l-^sprit des lois, liv. XXX, chap. x.

2. Ibid., liv. XXX, chap. x.
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tique fut entiere et sa clairvoyance impitojable. Montesquieu apercut,

d'un coup d'oeil, tout ce qu'il y avait chez I'abbe Dubos de clioses

hasardees, fausses, mal comprises, de conjectures sans fondement,

d'inductions legeres,de conclusions erronees, et il dit ce qu'il voyait

dans un admirable morceau qui a toute la vehemence de la polemique

personnelle. J'en citerai la plus grande partie. Dans cette longue etude

sur un sujet aride, ou il faut poursuivre des idees, et souvent des fan-

tomes d'idees, a travers des volumes mediocres ou mauvais de style,

c'est un charme que de rencontrer enfin quelque chose qui ait la

double vie de la pensee et de I'expression :

« Get ouvrage (le livre de VEtablissement de la monarchie francoise) a

« seduit beaucoup de gens, parce qu'il est ecrit avec beaucoup d'art,

« parce qu'on y suppose eternellement ce qui est en question, parce

« que, plus on y manque de preuves, plus on y multiplie les probabi-

« lites, parce qu'une infinite de conjectures sont mises en principe,

« et qu'on en tire, comme consequences, d'autres conjectures. Le lec-

« teur oublie qu'il a doute pour commencer a croire. Et comme une

« erudition sans fin est placee, non pas dans le systeme, ma is a cote

« du systeme, I'esprit est distrait par des accessoires et ne s'occupe

« plus du principal... Si le systeme de M. I'abbe Dubos avoit eu de

« bons fondementSj il n'auroit pas ete oblige de faire trois mortels

« volumes pour le prouver ; il auroit tout trouve dans son sujet ; et,

« sans aller chercher de toutes parts ce qui en etoit loin, la raison

« elle-meme se seroit chargee de placer cette verite dans la chaine

« des autres verites.L'histoire etnos lois lui auroient dit : Neprenez

.« pas tant de peine, nous rendrons temoignage de vous '. »

« M. I'abbe Dubos veut oter toute espece d'idee que les Francs

<( soient entres dans les Gaules en conquerants : selon lui, nos rois,

« appeles par les peuples, n'ont fait que se mettre a la place et suc-

« ceder aux droits des empereurs romains. Cette pretention ne pent

« pas s'appliquer au temps ou Clovis, entrant dans les Gaules, sacca-

« gea et prit les villes ; elle ne pent pas s'appliquer non plus au temps

« ou il defit Syagrius, officier remain, et conquit le pays qu'il tenoit

:

1. Esprit des lois, liv. XXX, chap, xxiii.
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« elle lie peut done se rapporter qu'a colui on Clovis, deveiiu maitre

« d'une grande partie des Gaules par la violence, auroit ete appele,

« par le clioix et raraour des peuples, a la domination du reste du

u pays. Et il ne suftit pas que Clovis ait ete recu, il faut qu'il ait ete

«appele; il Taut que M. I'abbe Dubos prouve que les peuples ont

« mieux aime vivre sous la domination de Clovis, que de vivre sous

« la domination des Romains on sous leurs propres lois. Or, les Re-

tt mains de cette partie des Gaules qui n'avoit point encore ete envahie

« par les Barbares etoient, salon M. I'abbe Dubos, de deux sortes : les

« uns etoient de la confederation armorique, et avoient chasse les

« officiers de I'empereur pour se defendre eux-raemes contre les Bar-

« bares et se gouverner par leurs propres lois ; les autres obeissoient

« aux officiers romains. Or, M. I'abbe Dubos prouve-t-il que les Ro-

« mains, qui etoient encore soumis a I'empire, aient appele Clovis?

« Point du tout. Prouve-t-il que la republique des Armoriques ait ap-

« pele Clovis et fait meme quelque traite avec lui ? Point du tout en-

« core. Bien loin qu'il puisse nous dire quelle fut la destinee de cette

« republique, il n'en sauroit pas meme montrer I'existence, et quoi-

« qu'il la suive depuis le temps d'Honorius jusqu'a la conquete de

« Clovis, quoiqu'il y rapporte avec un art admirable tous les evene-

« ments de ces temps-la, elle est restee invisible dans les auteurs *... »

« Les Francs etoient done les meilleurs amis des Romains, eux

« qui leur firent, eux qui en recurent des maux efFrojables? Les

« Francs etoient amis des Romains, eux qui, apres les avoir assu-

« jettis par leurs armes, les opprimerent de sang-froid par leurs lois?

« lis etoient amis des Remains comme les Tartares qui conquirent.

« la Chine etoient amis des Chinois. Si quelques eveques catholiques

« ont voulu se servir des Francs pour detruire des rois ariens, s'en-

« suit-il qu'ils aient desire de vivre sous des peuples barbares? En

« peut-on conclure que les Francs eussent des egards particuliers

«pour les Romains*?... Les Francs n'ont point voulu et n'ont pa^

« m^me pu tout changer, et meme peu de vainqueurs ont eu cette

1. Esprit des lois, liv. XXX, chap. xxiv.

2. Ibid., liv. XXVIII, chap. in.
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« raanie. Mais pour que toutes les consequences de M. I'abbe Dubos

« fussent vraies, il auroit fallu que non-seulement ils n'eusse nt rien

« change chez les Romains, raais encore qu'ils se fussent changes

« eux-memes*... »

Quelle vivacite de style, quelle verve de raison et quelle ferraete

de vue ! Le fait de la conquete a repris sa place ; il est la, donne dans

sa vraie mesure, avec sa veritable couleur, avec ses consequences

politiques. En le posant comme un point inebranlable, le grand

publiciste a eleve une barriere contre la confusion introduite par le

sjsteme de Dubos entre tons les elements de notre histoire ; mais

iui-meme ebranle son oeuvre et, dans un moment d'inadvertance, il

fait une breclie par laquelle cette confusion devait rentrer sous

d'autres formes. Pour ceia, il lui suffit de quelques lignes dans les-

quelles il admet, comme un fait historique, le choix libre des lois

personnelles sous la premiere et la seconde race, et donne a cette

grave erreur I'immense autorite de son nom :

« Les enfants, dit-il, suivoient la loi de leur pere, les femmes celle

« de leur mari, les veuves revenoient aleur loi, les affranchis avoient

« celle de leur patron. Ce n'est pas tout, chacun pouvoit prendre la

ft loi qu'il vouloit ; la constitution de Lothaire I" exigea que ce choix

« flit rendu public ^.. Mais pourquoi les lois saliques acquirent-elles

« une autorite presque generale dans le pays des Francs? et pour-

« quoi le droit romain s'y perdit-il pen a peu, pendant que, dans le

« domaine des Visigoths, le droit romain s'etendit et eut une autorite

« generale ? Je dis que le droit romain perdit son usage chez les

« Francs a cause des grands avantages qu'il y avoit a etre Franc,

« Barbare, ou homme vivant sous la loi salique ; tout le monde fut

« porte a quitter le droit romain pour vivre sous la loi salique. II fut

« seulement retenu par les ecclesiastiques, parce qu'ils n'eurent

« point d'interet a changer*... »

Singulier et triste exemple de la faiblesse de I'attention humaine

1. Esprit des lois, liv. XXX; chap. xxiv.

2. Ibid., liv. XXVIII, chap. ii.

3. Ibid., liv. XXVm, chap. iv.
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dans ceux memo qui soiit doues de geiiio. j\I<)ntos(iui(Mi no s'aj)ei'-

coit pas que cette conquete des Barbares, qu'il vient de caracteriser

si energiquement, s'aneantit sous sa plume, qu'elle iie fait que

paraitre et disparaitro comme uiie vaiiie fantasmagorie
;
que, si

ohaoun pouvait a son gre devenir menibre de la nation (',on(iu('rante,

il n'y a plus serieusement ni vainqueui's, ni vaincus, ni Franks, ni

Romains; que ce sont des distinctions sans valeur dans I'histoire de

nos origines. Avec cette faculte laissee aux vaincus de prendre la loi,

c'est-a-dire.les privileges de la classe victorieuse, que devient I'orgueil

des Franks, lour mopris pour les Romains, Toppression legale que,

selon Montesquieu lui-meme, ils firent peser sur eux, en un mot,

cette cruelle difference (I'expression lui appartient) qui, etablie entro

les deux races a tons les degres de la condition sociale, prolongea

pour les indigenes les miseres de I'invasion?

Montesquieu fut induit en erreur par deux textes qu'il examina

trop legerement. Le premier est le titre 44 de la plus ancienne re-

daction de la loi salique. On j lit : « Si quelque homme libre tue un

« Frank, ou un Barbare, on un liomme vivant sous la loi salique *... »

ce qui semble dire qu'il j avait des liommes de race non germa-

nique, des Romains qui vivaient sous cette loi. Mais la lecon est

fausse, comme on pent le voir, si on la rapproche des variantes

qu'offrent les differents manuscrits, et surtout de la redaction

amendee par Charlemagne, la plus correcte et la plus claire de

toutes. II est evident que le monosjllabe on, en latin aut, s'est

redouble par inadvertance du copiste ou de Timprimeur, que le vrai

sens de I'article est celui-ci : Si quelque homme lihre tue un Frank on un

Barbare vivant sous la loi salique'^, et qu'il n'y a pas dans cet article

la moindre place pour les Gallo-Romains.

1. Si quis ingenuus Franco aut Barbarum, aut liominem qui salica lege vivit, Occide-

nt... (Pactus legis salicre, ab Heroldo editus, apud .Sfn>^ rer. yallic. et fnmcic., t. IV,

p. 147.)

2. Si quis ingenuus Franco aut Barbarum, qui legem salicam vivit, occideret... (Lex

salica ex codice Guelferbytano ab Eccardo edita, tit. xl, apud Script, rer. ijaltiv. et [ran-

cic, t. IV, p. 173.) — Si quis ingenuus honiinem fraiicum aut barbarum occiderit, qui

lege salica vivit... (Lex salica aCarolo Magno emendata, tit. xi.iii,apud ibid., p. 220.)—

II y a tout lieu de croire que I'crreur proviont d'une simple i'auto typograpliiquo do I'odition
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Le second texte pris a faux par Tillustre ecrivain est la constitu-

tion promulguee a Rome en 824, par Lothaire, fils de Louis le

Debonnaire, afin de terminer la querelle des Romains avec leur

eveque Eugene 11. C'est une ordonnance uniquement faite pour les

habitants de la ville et de son territoire, et non, comme trop de

savants I'ont cru, un capitulaire general applicable aux hommes de

, race romaine dans toute I'etendue de I'empire frank. « Nous vou-

« Ions, B dit cette constitution traduite ici litteralement avec ses

bizarreries grammaticales, « nous voulons que tout le senat et le

cf peuple romain soit interroge et qu'il lui soit demande sous quelle

« loi il veut vivre, afin que dorenavant il s'y maintienne; et, en

« outre, qu'il leur soit declare que s'ils viennent a transgresser la

« loi dont ils auront fait profession, ils seront passibles de toutes

« les penalites etablies par elle, selon la decision du seigneur pape

« et la notre ^ » Une autre redaction du meme acte qui se trouve

jointe, on ne salt pourquoi, a tons les recueils des lois lombardes,

porte, il est vrai, ces simples mots : « Nous voulons que tout le

«peuple romain ^.. » Le mot senat y est omis; mais cette omission

ne suffisait nullement pour causer la meprise : car si, dans tons les

royaumes fondes par les conquerants germains, les indigenes, les

provinciaux de I'empire furent appeles Romains et distingues ainsi

des hommes de I'autre race, jamais aucun acte public, ni en Gaule,

ni en Espagne, ni dans I'ltalie lombarde, ne leur donna le nom

collectif de peuple romain. Ce nom, restreint aux habitants de Rome

et du duche de Rome, fut, dans la langue diplomatique du moyen

age, une appellation speciale, et comme un dernier titre de noblesse,

pour les citoyens de la ville eternelle.

donnee par Herold, en 1557, car on ne la rencontre dans aucun des manuscrits de la loi

salique aujourd'hui connus.

1. Volumus etiam ut omnis senatus et populus romanus interrogetur quali vult lege

vlvere, ut sub ea vivat : eisque denuntietur quod procul dubio, si offenderint contra ean-

dem, eidem legi
,
quam profitebantur, dispositioni domini poutificis et nostra omnimodis

subjacebunt. (^Si-ript. rer. gallic, et francic, t. VI, p. 410 et 411.)

2. Volumus ut cunctus populus romanus interrogetur quali lege vult vivere... (Leges

langobardiciB, apud Canciani Antiq. leg. Barbarorum, t. I.) ^-Voyez Savigny, Histoire du

droit romain au moyen age, t. I, p. 120.
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Les ti-ois livres de VEsprit des /ois ou Montesquieu a jete, avec tant

(le puissance, mais d'une maniere si eapricieuse et si desordonnee,

ses vues sur I'origine de nos institutions nationales, contiennent,

parmi beaucoup d'apercus fins et de solutions vraies, plus d'une

erreur de ce genre '. Celle-la, introduite dans la science grace a un

tel patronage, et mise desormais hors de doute, devint la pierre

angulaire d'un nouveau systeme qui, par une sorte de tour d'adresse,

fit voir au tiers etat ses ancetres ou ses representants, des le berceau

de la monarcliie, siegeant dans les grandes asseniblees politiques,

ayant part a tons les droits de la souverainete, C'est la theorie

historique a laquelle I'abbe de Mablj attacha son nom, et qui prit

faveur dans la derniere moitie du dix-liuitieme siecle. Je me hate

d'arriver a ce nom celebre parmi les historiens dogmatiques de nos

origines et de nos lois, et je neglige quelques ecrits ou ne manquent

ni le savoir ni le talent, mais qui n'influerent en rien sur ce qu'on

pourrait appeler le courant des crojances publiques. Le plus con-

siderable, celui du comte du Buat, intitule les Origines '\ est un

ouvrage confusement mele de faux et de vrai, sans methode, sans

chronologie, sans intelligence des textes et, malgre cela, remar-

quable par un certain sentiment de I'etendue et de la variete des

questions a resoudre, par une grande liberte d'esprit, par les efforts

que I'auteur fait, a Taide d'une erudition puisee en Allemagne, pour

se ;detaclier des prejuges historiques qu'entretenaient, dans la

France d'alors, la puissance des vieilles institutions et la force des

habitudes nationales.

1. Voyez Esprit des lois, llv. XXVIII, XXX et XXI.

2. Les Origines de iancien gouvernement de la France, de I'AUemagne et de iltalie, 1757.

— On peut joindre a ce livre les deiix suivaiits, dont le second est de boaucoiip le meil-

leur : Tiaile de i'origine du gouvernement frani^ais, par I'abbe Gamier, 17(55. — Quel jut

I'etat des personnes en France sous la premiere et la "deu.iihne race de nos rois? par I'abbe

de Gourcy (miJmoire couronnt5 par TAcademie des inscriptions et belles-lettres), 1768.
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Etat de I'erudition historique au milieu du dix-huitieme siecle. — Naissance et mouvemeut de I'opi-

nion philosophique. — Sa tendance a I'egard de I'bistoire, son action siir elle. — Systeme de

Mably. — Timidite de la science. — Travaui de Breqiiigny. — Question dii regime municipal et

de I'affranchissement des communes. — Tluorie des lots poUtiques de la France
,
par mademoi-

t^elle de Lezardiere. — Quat-ce que te lien etat? pamphlet de Sieyes. — L'Assemblee nationale

constituante. — Accomplissement de la Revolution. — Abrege des revolutions de I'ancien goiver-

iiemcnl fran^ais, par Tliouret.

Jamais epoque ne parut plus favorable aux progres de la connais-

sance intime des divers elements de notre histoire que les annees

qui suivirent 1750. Montesquieu venait de reveler avec genie ce qu'il

y a d'enseignements pour les peuples dans Tetude historique de leurs

institutions nationales; de grands travaux d'erudition, entrepris

sous le patronage du gouvernement, completaient les travaux indi-

viduels des savants du dix-septieme siecle; le Recueil des historiens de

la France et des Gaules et celui des Ordonnances des rots, commences,

Tun en 1738, 1'autre en 1723, se poursuivaient collateralement K Des

recherclies executees a la fois sur differents points de la France, et

qui devaient s'etendre de plus en plus, rassemblaient dans un depot

1. Le premier de ces recueils^ Rerum gallicarum et francicarum Sc'riptores, forme aujour-

d'hui 20 volumes, qui ont eu pour editeurs : 1" dom Bouquet, benddictin de la congre-

gation de Saint-Maur (8 volumes, publics de 1738 a 1752); 2o dom Haudiguier, dom

Poirier, dom Housseau et dom Precieux, de la meme congregation (5 volumes,, de 1757 k

1767); 3" dom Clement et dom Brial (2 volumes, de 1781 a 1786); 4° apres la cr(5ationde

rinstitut, dom Brial seul (5 volumes, de 1806 a 1822) ; 5° MM. Daunou et Naudet, qui

ont publie les tomes 19 et 20, d'apres le manuscrit laiss6 par dom Brial. — Le recueil

des Ordonnances des rois forme 21 volumes, qui ont eu jour editeurs : 1° M. de Lauriere

(l^volume publie en 1723) ; 2° M. Secousse (7 volumes, de 1729 a 1750); 3o M. de Ville-

vaut (1 volume, public en 1755, d'aprfes le manuscrit laisse par Secousse) ; 4° M. de Br^-

quigny, associ^ a M. de Villevaut, mais en realit(5 travaillant seul (5 volumes, de 1763 k

1790); 50 apres la creation de I'lnstitut, M. de Pastoret (6 volumes, de 1811 a 1841), et

M. Pardessus (1 volume en 1849).
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uiii(nu', lo calihiet des cluirtes, tons les monuments de legislation

royale, seigneuriale on nmnicipale, epars dans les archives pu-

bliques on privees du royaume'.On n'avait pas encore vu un tel

nombre de documents originaux publics, ou mis, par leur reunion,

a la portee dcs liommes studieux. Lc temps paraissait done venu

pour qu'un regard plus })enetrant fut jete sur les origines et les

revolutions de la societe I'rancaise, pour que nos diverses traditions,

rendues precises par la science, fussent rapprochees, conciliees et

fixees, d'une maniere invariable, dans une tlieorie qui serait la verite

meme. Tout cela semblait infaillible, et pourtant il n'en arriva rien.

Au contraire, il se fit, dans la maniere d'envisager le fond et la suite

de notre histoire, une deviation qui la jeta tout d'un coup en dehors

de la seule route capable de conduire au vrai. Cette deviation, du

reste, fut necessaire : elle tenait a des causes superieures au mou-

vement de la science elle-meme, a un mouvement universel de I'opi-

nion qui devait agir sur tout et laisser partout son empreinte.

Deja se preparait dans les idees I'immense changement qui eclata

dans les institutions en 1789. L'instinct d'une renovation sociale,

d'un avenir inconnu qui s'avancait et auquel rien, dans le passe, ne

pouvait repondre, lancait fortement les esprits liors de toutes les

voies historiques. On sentait d'une maniere vague, mais puissante,

que riiistoire du pays, celle des droits ou des privileges des differents

corps de I'Etat, des differentes classes de la nation, ne pouvait four-

nir a I'opinion que des forces isolees ou divergentes, et que pour

fondre ces classes , si longtemps ennemies ou rivales , dans une

societe nouvelle, il fallait un tout autre element que leurs traditions

domestiques. Au dela, de tout ce que nous pouvions ressaisir par la

tradition, au dela du christianisme et de I'empire remain, on alia

chercher dans les republiques anciennes un ideal de societe, d'insti-

tutions et de vertu sociale conforme a ce que la raison et I'enthou-

siasme pouvaient concevoir de meilleur, de plus simple et de plus

1. Ce depot fut cvii, en 1762, par M. Bertiii, ministre de la maison du roi. Des arrets

du conseil (8 octobre 1763 et 18 Janvier 1765) reglisrent I'ordre du travail et pourvurent

aux dispenses qu'il cxigeait. Voyez la notice de M. ChainpoUion-Figeac sur le Cabinet

des chartes et dipIOines del'liistoire de I'raiioe, 1H27.
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eleve. C'etait la democratie de Sparte et de Rome, abstraction faite

de la noblesse et de I'esclavage qu'on laissait de cote, ne prenant du

vieux monde que ce qui repondait aux passions et aux lumieres du

monde nouveau. En effet, I'idee du peuple, dans le sens politique de

ce mot, I'idee de I'unite nationale, d'une societe libre et homogene,

ne pouvait etre clairement concue, frapper tous les yeux et devenir

le but de tous les efforts, que par une similitude plus ou moins forcee

entre les conditions de I'etat social moderne et le principe des Etats

libres de I'antiquite; Thistoire de France ne la donnait pas. II fallait

que cette liistoire fut dedaignee ou faussee
, pour que I'opinion

publique prit son elan vers des reformes dont le but final etait mar-

que dans les secrets de la Providence.

Au seizieme siecle, la renaissance des etudes classiques avait

araene, partou'te I'Europe, une invasion subite, maispassagere, des

idees et des maximes politiques de I'antiquite. Ce mouvement, pousse

a I'extreme en France durant les guerres civiles qu'amena la refor-

mation, et interrompu ensuite par le repos des partis religieux et la

forte administration de Richelieu et de Louis XIV, fut repris, a la

fin du dix-septieme siecle, sous des formes d'abord voilees par la

fiction et la poesie. Fenelon, cette ame ardente pour le bien general,

cet esprit qui devina tant de clioses que I'avenir devait realiser, et qui,

le premier, initia la nation a ses nouvelles destinees, offrit aux ima-

ginations reveuses le monde antique, I'Egypte et la Grece, comme

les modeles de la perfection et des vertus sociales. Au charme de ces

illusions poetiques succeda, pour continuer, avec plus de serieux, le

raeme pouvoir sur les esprits, une version de I'histoire de I'antiquite

sobrement embellie par la plume naive de Rollin. Chretien comme

Fenelon, Rollin jeta sur les rudes et austeres vertus des republiques

paiennes un reflet de la morale de I'Evangile; il fit aimer des carac-

teres qui, peints avec des couleurs completement vraies, n'eussent

excite que la surprise ou une froide admiration. Le prodigieux succes

de son Histoire ancienne, et de ce qu'il publia de I'histoire romaine,

fraja le chemin a ceux qui vinrent apres lui, avec plus de conscience

de ce qu'ils faisaient, poursuivre la meme oeuvre, d'une maniere bien

autrement directe, par la logique et par I'eloquence. Le premier de

5



fiO CONSmi'; UATIONS SlIH L'IIIST()ll!li \)i: KKANCI']

ces avocats de la societe auti(juo coiitro le moiido inoderne, Tabbc'i

de Mably, troiiva dcs auditeurs iJivpares, et quelquet^ nines deja

ouvertes a rcntliousiasrne des grandes vertus et du devouement

civi(iues. 11 tixa par la demonstration et le raisonnement, ilerigeaen

principes sociaux les clioses que la poesie et le simple recit avaient

fait aimer et admirer. II pretdia la liberte, legalite socialeet I'abne-

gation patri()ti(iue; il presenta le boulieiir de tons comme fonde sur

I'absence du luxe, I'austerite des moeurs et le gouvernement du

peuple par lui-meme; il fit entrer dans le langage usuel les mots de

patrie, de citoyen, de volonte generale, de souverainete du peuple,

toutes ces formules republicaines qui eclaterent avec tant de chaleur

et d'empire dans les ecrits de Jean-Jacques Rousseau '.

Mablj, logicien froid mais intrepide , non content d'attirer les

esprits hors de I'liistoire nationale, resolut de la transformer elle-

meme, de lui imposer son langage, et de la faire servir de preuve a

ses maximes de gouvernement. Telle fut la tentative qui donna nais-

sance a I'ouvrage intitule Observations sur rhistoire de France, ouvrage

dont la premiere partie parut en 1765, et la seconde vingt-trois ans

apres ^ L'auteur de cette nouvelle theorie liistorique differa surtout

de ses devanciers, en se placant en dehors de toutes les opinions

traditionnelles et en appelant les faits sur le terrain de ses propres

idees et de sa crojance individuelle. Ne prenantde chaque tradition

de classe ou de parti que ce qui lui convenait, il n'en rejeta aucune,

et les emploja toutes, mutilees et tronquees a sa guise. Son systeme,

forme capricieusement de lambeaux de tons les autres, n'eut rien de

neuf que sa pliraseologie empruntee a la politique des anciens. Aussi

n entreprendrai-je pas d'en donner le sommaire complet; ce serait

tomber dans une foule de redites, dont rien ne compenserait I'ennui.

J'ai pu resumer les systemes de Boulainvilliers et de Dubos, ils sont

tout d'une piece, et dans cette unite il y a quelque chose d'imposant.

1. Voyez, sur ces deux ecrivalns, d'adniirables pages de M. Villeuiain, Cours de littem

Hire frani-aise, dix-huitiome siecle, t. II, lemons l'^ ct 2«.

2. Dans I'edition de 17()5, publiee par l'auteur, I'ouvrage s'arrOtait au ^^gne de Phi-

lippe de Valois, et contenait quatre livres. La suite forma quatre uouveaux livres dans

I'Mition posthume de 1788.
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Chacun d'eiix, en outre, est sorti des entrailles de I'histoire de

France; mais il n'en est pas de meme pour celui de Mably, fruit

d'une inspiration etrangere a notre histoire, compose d'emprunts

disparates faits aux theories precedentes, et de capitulations peu

tranches et rarement habiles avec la science contemporaine.

Le propre de ce systeme, son caractere essentiel est, je le repete,

de meler et de confondre des traditions jusque-la distinctes, de

rendre commune au tiers etat la democratic des anciens Franks, et

d'abandonner, pour ce meme tiers etat, son vieil heritage de liberte,

le regime municipal romain. L'abbe de Mablj admet, avec Boulain-

villiers, une republique germaine transplantee en Gaule pour jdeve-

nir le type ideal et primitif de la constitution francaise, et, avec

Dubos, la ruine de toute institution civile par I'envahissement de la

noblesse. II part du meme point que Francois Hotman, d'une natio-

nalite gallo-franke, pour arriver a sa conclusion politique, le reta-

blissement des Etats generaux. S'il n'erige pas, comme le publiciste

du seizieme siecle, les Franks en liberateurs de la Gaule, le choix

libre des lois personnelles a pour lui la meme vertu que cette deli-

vrance, celle de faire un seul et meme peuple des conquerants et des

vaincus. La tradition romaine se trouve ainsi eliminee sans aucun

detriment, et meme avec une apparence de profit pour les classes

qui I'avaient conservee durant des siecles avec tant de fidelite, et

maintenue si energiquement par Torgane de leurs avocats et de leurs

publicistes. Ce qui ressort de plus clair au milieu de cette confusion

historique, c'est la predilection de I'auteur pour la forme democra-

tique du gouvernement des Franks au dela du Rhin, telle qu'on pent

I'induire du livre de Tacite, etla decouverte, sous Charlemagne, d'un

gouvernement mixte de monarchie, d'aristocratie et de democratie

avec trois etats, clerge , noblesse et peuple, prenant part a la for-

mation des lois dans des assemblees constitutionnellemem perio-

diques. Apres avoir bati cet ideal de gouvernement monarchique,

Mably le montre avec regret incapable de durer, comme il avait

montre, avec des regrets semblables, la republique des Franks

incapable de se soutenir apres la conquete de la Gaule. Tons ses rai-

sonuements 1:\ dessus, fondes sur des c;)nsiderations puisees dans la
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lecture des politiques de raiitiquite, siir les vices et les vertus des

peuples, sur la passion de la gloire et celle des richesses, sur Tini-

pr('V(»yance et la prevoyance de raveiiir, sont vides, creusement

sonores, et parfaitement inapplicables aux temps et aiix hoinmes '.

L'abbe de Mably ne s'eflbrce point d'eluder on d'attenuer le fait de

la conquete. II en avoue toutes les violences , mais avec cette singu-

liere apologie : « L'avarice des empereurs et I'insolence de leurs

« officiers avoient accoutume lesGaulois aux injustices, aux affronts

« et a la patience. lis ne sentoient point I'avilissement oil la domina-

« tion des Francois^ les jetoit, comnie Tauroit fait un peuple libre.

« Le titre de citoyens ronjains qu'ils portoient n'appartenoit depuis

« longtemps qu'a des esclaves *. » Parti de la, il entre en pleiu sys-

teme, en etablissant, pour toiite personne vivant sous la domination

franke, la pretendue faculte de changer de loi, et des lors la race

galh^-romaine s'absorbe pour lui politiquement dans la societe de

ses vainqueurs ^ « Un Gaulois, dit-il, apres avoir declare qu'il renon-

« coit a la loi romaine pour vivre sous la loi salique on ripuaire, de

« siijet devenoit citoyen, avoit place dans les assemblees du cham}»

« de mars, etentroit en part de la souverainete et de Tadministration

« de I'Etat \.. » Le point capital est atteint, mais une grave difficulte

se presente. Comment expliquer la distinctien legale qui subsiste

jusqu'au dixieme siecle entre les Franks et les Romains? L'auteur

ne s'en emeut guere ; ses reminiscences des rheteurs anciens lui

viennent en aide, et il ajoute avec une assurance imperturbable :

« Malgre tant d'avantages attaches a la qualite de Francois, ii est

« vrai que la plupart des peres de I'amille gaulois ne s'incorporerent

« pas a la nation francoise et continuerent a etre sujets. On ne con-

« cevroit pas cette indifference a profiter de la faveur de leurs

« maitres, si on ne faisoit attention que la liberte que tout Gaulois

1. Observuliong sur iluftoire de Fninre, ed. de 17H8, liv. I et II.

2. Montesquieu et Dubos s'otaieiit gaivU-s du co ridicule iiuaelirmiisnie ; ils avnient tou-

jouvs 6crit les Francs.

3. Obs.rvalioiis sur I'liisloirc de l-'raitri', t. I, p. 211.

4. Voyez i)lus liaut, clia]). ii, p. 3H et suiv.

:i. Observations sur I'hisloire de France, t. 1, [>. 219 et 250.
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« avoit de devenir Francois, levoit la honte ou le reproche de ne

« I'etre pas. Le long despotisme des empereurs, en afFaissant les

« esprits , les avoit accoutumes a ne pas meme desirer d'etre

« libres*. »

Le Charlemagne de I'abbe de Mablj est, de meme que celui du

comte de Boulainvilliers, le restaurateur des assemblees nationales,

mais, en outre, il a des vertus que le publiciste gentilliomme ne

s'etait pas avise de lui preter, c'est un philosophe ami du peuple,

« Quelque humilie que fut le peuple depuis I'etablissement des sei-

« gneuries et d'une noblesse hereditaire, il en connoissoit les droits

« imprescriptibles, et avoit pour lui cette compassion melee de res-

« pect avec laquelle les hommes ordinaires voient un prince fugitif

« et depouille de ses Etats... II fut assez heureux pour que les grands

« consentissent a laisser entrer le peuple dans le champ de mars, qui

«par la redevint veritablement I'assemblee de la nation... II fut

« regie que chaque comte deputeroit au champ de mars douze repre-

« sentants, choisis dans la classe des rachinbourgs, ou, a leur defaut,

« parmi les citoyens les plus notables de la cite; et que les avoues des

« eglises, qui n'etoient alors que des hommes du peuple, les accompa-

« gneroient '-. » Ce portrait du premier empereur frank et cette inter-

pretation de quelques articles de ses Capitulaires sont de grandes

extravagances, et pourtant j'ai a peine le courage de les qualifier

ainsi. II y eut de la puissance morale dans ces reves d'une represen-

tation universelle des habitants de la Gaule aux assemblees du champ

de mai, et d'un roi s'inclinant, au huitieme siecle, devant la souve-

rainete du peuple. lis infuserent au tiers etat cet orgueil politique,

cette conviction de ses droits a une part du gouvernement, qui j usque-

la n'avaient apparu que chez la noblesse. C'etaient de singulieres

illusions; mais ces chimeres historiques ont contribue a preparer

I'ordre social qui regne de nos jours, et a nous faire devenir ce que

nous sommes.

1. Observations mr Vliistoire de France, t. 1, p. 250; Remavques et preuves, p. 315 et

16.

2. Ibid., t. II, p. 79, 80 et 81 ; Remavques et preuves, p. 295, 299.
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Une lois (jue Tabbu de Mably, pretantses idees u Karl le Grand, a

erige, par les lois de ce prince, le peuple en pouvoir politique, le

pciiple, ou, coninie il le dit lui-merae, ce qui fut dopuis le tiers etat,

dovient le heros de son livre. II suit la destinee de ce souverain

decliu,' retabli, et decliu de noiiveau, avec uiie affection qui s'in-

quiete peu des tortures quelle fait subir a I'histoire. II signale

d'abord coinme un grand vice dans les institutions carolingiennes,

la pretendue division de I'assemblee nationale en trois ordres dis-

tincts et independants Tun de Tautre; puis, sous les successeurs de

Charlemagne, il trouve que les trois ordres cessent de s'enteiidre et

que le peuple n'est plus compte pour rien. En analysant le reste de

I'ouvrage, on y trouve, pour theses principales, les propositions sui-

vantes : « Le peuple toniba dans un entier asservissement par la

« revolution qui rendit liereditaires les grands offices, et souve-

« raines les justices des seigneurs. — L'affranchisseraent des com-

« munes et la ruine du gouvernement feodal lui rendirent quelque

« liberte dans les villes. II prolita de ces changements qui ne furent

« pas son ouvrage, mais il ne recouvra pas ses anciens droits poli-

« tiques. — Une ombre de ces droits reparut au quatorzieme siecle

« dans les Etats generaux. Ces assemblees ne furent qu"une image

« iinparfaite de celles que Charlemagne avait jadis instituees. — Les

« Etats generaux de 1355 et ceux de 1350 montrerent quelque con-

« noissance des droits de la nation; mais Tineapacite et I'impre-

« voyance de ces deux assemblees rendirent infructueux les efforts

« qu'elles firent pour le retablissement de la liberte'. » Telle est,

pour I'auteur des Observations sur Vhisloire de Franee, la serie des

grands faits politiques; toutes les autres considerations ne sout a ses

yeux que secondaires. Pour employer le langage de Tecole, ce sont

la ses premisses, et voici sa conclusion enoncee par lui-meme, con-

clusion qui renferme tout I'esprit du livre et embrasse a la fois

,

pour la France , le passe et I'avenir : « En detruisant les Etats gene-

« raux pour y substituer une administration arbitraire, Charles le

1. Observations sur I'liisloire de France, t. Ill, liv. Ill, chap. 1 et Vll; hv. IV, chap, in
j

liv. V, chap. II et in.
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« Sage a ete I'auteur de tous les maux qui ont depuis afflige la

« inonarchie ; il est aise de demontrer que le retablissement de ces

« Etats, noil pas tels qu'ils out ete, mais tels qu'ils auroient du etre,

« est seul capable de nous donner les vertus qui nous sont etran-

« geres, et sans lesquelles un royaume attend dans une eternelle

« langiieur le moment de sa destruction '. »

Ce voeu du publiciste ne tarda guere a se realiser; le retablisse-

ment des Etats generaux eut lieu en 1789, et il fut aussitot suivi

d'une immense revolution qui renouvela la societe, balayant tout ce

qu'il V avait d'ancien dans les institutions de la France, les Etats

generaux comme le reste. C'etait le but de la Providence , le grand

dessein a Taccomplissement duquel travaillerent, sans le connaitre,

les ecrivains du dix-huitieme siecle, par la philosopliie et par le

sophisme, par le faux et par le vrai, par I'histoire et par le roman.

II y a plus de roman que d'liistoire dans le sjsteme de Mablj, mais

qu'importait a ses contemporains? Ce qu'ils demandaient, ce qu'il

leur fallait, c'etait I'excitation revolutionnaire, non la verite scien-

tifique; c'est ce qu'on doit se dire, en jugeant ce livre pour lui

marquer exactement sa place. L'auteur n'avait aucune science des

antiquites nationales; les etudes de toute sa vie avaient roule sur

I'antiquite classique et sur la diplomatie moderne. II fit tardivement

et rapidement la revue des monuments de notre liistoire ; mais I'idee

sjstematique de son livre fut anterieure a toute recherche des

documents originaux, et concue d'apres des ouvrages de seconde

main. II eut pourtant la pretention de donner ses idees pour la voix

de I'histoire elle-meme, et de presenter une longue serie de textes

qui rendissent temoignage pour lui.

Tel est I'objet des Hemarques et preuves placees a la fin de chaque

volume, et oii se mele, a des citations textuelles, la defense polemique

des principales assertions de l'auteur. II y a ainsi, dans I'ouvrage,

deux parties distinctes : I'une, I'exposition dogmatique, roide,

guindee et sentencieuse ; I'autre, la discussion accompagnee de

preuves, plus simple, plus claire, mais depourvue de suite, d'ordre

1. Observations sur I'hisloire de France, t. VI, liv. VIII, p. 213.
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et de profondeur. Cette seconde portion dii livrc scnihle nppliquee a

la premiere t'omme des etais mis contre an batiment qui, de lui-

.meme, lie resterait pas debout. La se trouve le titre ie plus serieux

de I'abbe de Mablj a la reputation d'iiiterprete de notre histoire, et

toutefois ses Remarques et preuves ne sont guere qu'uii assemblage

de negations ou d'afRrmations temeraires, de doutes capricieux,

d'attaques presque toujours gratuites contre des opinions anterieures,

et d'allegations peu intelligentes des documents originaux. L'abbe

Dubos est, pour le nouveau publiciste du tiers etat, un adversaire

perpetuel. C'est contre lui que se dirige le plus fort de sa polemique

;

il le refute d'ares Montesquieu, puis il s'attaque a Montesquieu

lui-meme. contre lequel il argumente a tort et a trovers, frappant

tantot sur quelque assertion vulnerable, tantot sur des opinions

beaucoup mieux fondees que les siennes*. Quant a r>ouluinvilliers,

il ne le reprend qu'une seule fois et sur un point unique, sa fameuse

proposition ; Tons les Franks furent .gentilshommes et tons les Gaulois

roturiers'^; et, en ellet, ce seul point de dissidence leve, tout le fond

du sjsteme deBoulainvilliers, pour ce quiregarde I'histoire des deux

premieres races, rentre dans le systeme de Mably.

Ce qu'il y a de plus aigre et de plus dedaigneux dans cette pole-

mique s'adresse a la partie la plus vraie et la plus feconde du systeme

de Dubos, la persistance du regime municipal romaiii ^. Mably nie la

duree de ce regime avec une suffisance incroyable. II impute a des

chimeres de vanite la tradition qui attribuait a plusieurs villes un

droit immemorial de juridiction sur elles-memes. II voit un signe de

peu de science historique dans I'arret du parlement de Paris, favo-

rable a Tantique liberte municipale de Reims '. II ne trouve rien de

commun entre les seiiats des cites gallo-romaines et Techevinage

des villes du douzieine siecle, rien dans les actes publics ou prives

des deux premieres races qui denote I'existence d'une magistrature

et d'une justice urbaines. « Pretendre, dit-il assez cavalierenient,

1. Obsermtiom sur I histoire de France, t. II, ]mssim ; Remarques et
i
reuves, p. 254, 272.

2. Ibid., t. II, passim ; Remarques et preuves, p. 240.

'i I'jiil., t. Ill ; Remarques et preuves, p. 315 t\ 325.

4. Ibi.l., p. 324.
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« que quelques villes out pu conserver leiir liberte pendant les

« troubles qui donnerent naissance au gouvernement feodal, et

« reconnoitre cependant un seigneur, c'est avancer la plus grande

« des absurdites. Soutenir que quelques villes, en se revoltant, ont

« pu secouer le joug de leur seigneur avant le regne de Louis le

« Gros, c'est faire des conjectures qui n'ont aucune vraisemblance,

« et que tons les faits connus semblent dementir'. »

Du reste, Mably n'a pas ton jours lieurte aussi rudement la verite

historique; il se trouve meme en plusieurs points d'accord avec elle.

II a vu juste sur Tancienne organisation des tribiis frankes, sur

I'absence chez elles d'un corps de noblesse privilegiee, et sur le sens

si controverse des mots terre salique, mots qui designaient simplement

I'heritage en biens-fonds, le domaine paternel chez les Franks sa-

liens, et non une terre concedee pour un service public, non pas

meme un lot de terres conquises'. Les nations germaines qui ne

devinrent point conquerantes comme les Franks etresterent etablies

au dela du Rhin, excluaient de meme les lilies de tout partage de la

succession immobiliere. La loi des Thuringiens s'enonce la-dessus

de maniere a rendre parfaitement clairs les motifs d'une pareille

exclusion ; voici les termes de cette loi

:

« Que I'heritage du mort passe au fils et non a la flUe. Si le de-

« funt n'a pas laisse de fils, que Targent et les esclaves appartien-

« nent a la filie, et la terre au plus proche parent dans la ligne de

« descendance paternelle. S'il n'y a pas de fille, la soeur du defunt

« aura I'argent et les esclaves, et la terre passera au plus proche

« parent du cote paternel. Que si le defunt n'a laisse ni fils, ni fille,

« ni soeur, et que sa mere seulement lui survive, la mere prendra

« ce qu'aurait du avoir la fille ou la soeur, c'est-a-dire I'argent et les

« esclaves. S'il n'j a ni fils, ni fille, ni soeur, ni mere survivants,

« celui qui sera le plus proche dans la ligne paternelle prendra pos-

« session de tout I'heritage, tant de I'argent et des esclaves que de

« la terre. Quel que soit celui auquel la terre sera devolue, c'est a

1. Observations sur I'histoire de France, t. Ill; Remarques et preuves, -p. 325.

2. Ibid., t. II; Remarques et preuves, p. 244, 360, note 7.
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« liii (iiic (Inivcnt ;i[)[);ii't<Miii' le vcHeinciil do j^iierre, c'est-d-ilire la

« ciiirasse, la Yoiig(!aiR'o dos profhcs, oi l;i cniajjiisilioii (jui so [)aye

tt pour r homicide '. »

Le succes de Toiivraye de Mably passa toiito mcsiire
;
poiir lui, il

ii'y eut pas de pai'tage de ropiuiitri coiniu:^ pour les theories de

Dubos et de Boulaiiivilliers, il trouva dans toutes les classes de la

nation des admirateurs et des proselytes. Adherer an nouveau sys-

teme, c'etait faire preuve de philosophie, de patriotisme et de

liberalite d'aine'; il exercait sur les esprits les plus graves et les

plus capables de le juger une sorte de fascination. En 1787,

TAcademie des inscriptions et belles-lettres accepta la mission de

decerner le prix d'un concours ouvert pour I'eloge de I'auteur des

Observations sur I'histoire de France. Cette academie, gardienne de la

metliode et de la verite liistoriques, courouua un discours on, entre

autres clioses du raeme genre, se trouvait le passage suivant:

« Deux idees neuves et brillantes out tVappe tons les esprits. La

« premiere estle tableau d'une republique des Francs qui, quoi qu'on

« en ait dit, n'est nuUement imaginaire. On y voit la liberte sortir

« avec eux des forets de la Germanic, et venir arracher les Gaules

« a i'oppression et au joug des Romains. Clovis n'est que le general

« et le premier magistrat du peuple liberateur, et c'est sur une con-

c( stitution libre et republicaine que Mably place, pour ainsi dire, le

« berceau de la monarchie... La seconde est la legislation de Char-

« lemagne : c'est a ce grand homme, qu'il regarde comma un plie-

« nomene en politique, que Mably s'est arrete avec le plus de

« complaisance. II nous montre, dans Charlemagne, le philosophe,

1. Hcere litatem ilefiiiicti filhis, non tilia suscipiat. Si tilium nou liutuiit (jui ilefuuctus est.

ad liliara pe nuiia et mancipia, terra vero al proximiun patenuu genaratioiiis consanj^uineum

pertineat... A<1 queincuinque li;ureJitas terne porvenprit, a I ilium vestis bollica, id est

lorica, et ultio proximi ut sohitio leu lis, de let pertiiioro. (Lex Angliorum et Weriuoruui,

hoc est Tluiringorum, apud Paulus Oanciaui, Hnrbdroruin le(jes aatui., t. Ill, ed. ile 1785,

p. 33 et34.)

2. « Ses priiicipes out etc adoptes par tons ceux qui n'oiit pas raine servile, les bons

(I citoyeiis, tous les FraiK.iais qui aiiiuut eucoro la patrie. » (Eloje kislorique de Mably, par

I'abbd lirizard , en tete des Obse rout ions sur I'liistoire de France, el. do 1783, t. I,

p. 46.)
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« le patriote, le leg-islateur; il nous fait voir ce monarque abjurant

« le pouvoir arbitraire, toujours funeste aux princes : Charles re-

ft connoit les droits imprescriptibles de riiomrae, qui etoient tombes

« dans I'oubli'. »

L'approbation expresse ou tacite que donnerent 'i ces niaiseries

emphatiques des hommes tels que MAI. de Brequigny, du Theil,

Gaillard, Dacier, montre a quel point la veritable science etait alors

timide et indecise. Deja bridee, pour ainsi dire, par la constitution

despotique du gouvernenient et par les habitudes d'esprit qui en

resultaient, elle fut tiraillee dans un sens contraire par I'entraine-

ment universel vers les idees democratiques. Le courant de I'opinion

la dominait et la forcait, quoi qu'elle en eiit, de souscrire aux

raisonnements a priori sur les questions fondamentales. La science,

du reste, bornee de plus en plus a des recherclies partielles, se

montrait singulierement pen inventive en conclusions generales

;

elle ne parlait guere pour son propre compte, et se mettait au service

de ceux qui cherchaient apres coup, dans les faits, la preuve de

leurs idees. En un mot, il j avait une sorte de divorce entre le

travail de collection des documents originaux et la faculte d'en

comprendre et d'en exprimer le sens intime.

Par exemple, dans les grands recueils des monuments histo-

riques, ou I'editeur, en presence des textes, aurait du ressentir avec

inspiration le besoin de preter un sens a la suite ciironologique des

recits ou actes originaux qui se deroulaient sous sa pluma, cet

editeur, quelque intelligent qu'il flit, s'abstenait presque de toute

vue d'ensemble, de tout commentaire tant soit peu large, sur les

moeurs, les institutions, la plijsionomie des epoques importantes.

Doin Bouquet, et la plupart de ses successeurs dans le travail de la

collection des historiens de la France et des Glaules, pousserent

jusqu'a Texces cette reserve, ou, pour mieux dire, cette faiblesse.

Leurs prefaces, du premier tome au dixieme inclusivement, n'offrent

que deux dissertations ex projesso, I'une sur les moeurs des Gaulois,

'autre sur I'origine des Franks et quelques usages du gouvernement

1. Eloge historique de Mably^ par I'abb^ Brizard, t. I, p. 41, 42 et 43.
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merovingien, toutes les deux incompletes at sans portee, soit dans

la solution, soit nieme dans la position des problemes liistoriques.

Ni la question de la conquete et de ses suites politiques, si vivement

controversee alors, ni les lois des Franks et les autres documents

legislates de la premiere race, ni la revolution (|ui mit tin a cette

derniere dvnastie, ni la legislation de Charlemagne qui donnait lieu

a tant d'liypotheses et d'imaginations fantastiques, ni la dissolution

de Tempire frank, ni les causes et le caractere du demembrement

feodal, ne sont Tobjet d'aucun examen, d'aucune explication, soit

critique, soit dogmatique. Le tome XI, public en 1707, presents des

considerations, assez nombreuses, il est vrai, mais partielles et

detachees, sur la succession a la couronne, Tassociation au trone, le

droit d'ainesse, le sacre, le domaine des rois, les cours plenieres et

d'autres institutions de la troisieme race
;
puis, I'absence de toute

dissertation revient apres ce volume, et se prolonge jusqu'a ceux qui,

posterieurs a la revolution francaise, appartiennent au dix-neuvieme

siecle et a dom Brial, le dernier des benedictins, devenu membre de

rinstitut.

On avait moins a demander, en fait de conclusions historiques,

aux editeurs du recueil des ordonnances des rois de la troisieme

race; leurcercle etait plus borne, mais, dans ce cercle meme, ils au-

raient pu faire davantage pour I'interpretation des monuments qu'ils

rassemblaient. Lauriere et Secousse, dont les noms se succedent en

tete de ce recueil conduit par eux jusqu'au neuvieme volume, n'ont

traite, dans leurs prefaces, que des points isoles ou secondaires de

I'ancienne legislation francaise. Les amortissements, les francs-fiefs, le

droit d'aubaine, le droit de batardise^ les guerres privees, les gages de

bataille, larriere-ban, les monnaies, surtout le domaine de la couronne du

douzieme au quinzieme siecle, sont les principaux themes de leurs

dissertations
,
qui offrent seulement ca et la quelques pages sur les

Etats generaux et particuliers du rojaume. Les reforines legislatives

de saint Louis avec leurs consequences politiques, la transformation

du droit coutumier sous I'influence du droit romain, cette marche

graduelle vers I'unite sociale qui se poursuit de regne en regne,

tantot sur un point, tantotsur I'autre; rien de toutcela n'est signale
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par les deux savants editeurs, auxquels, certes, la sagacite ne man-

qiiait pas. Des considerations de detail, qu'ils jettent comme au lia-

sard> les occupent imiquement, et il faut aller jusqii'au tome XI pour

trouver une question veritablement grande, celle des communes,

traitee en 17G9 par leur successeur, Brequigny. Je m'arrete sur ce

nom deja celebre et qui doit grandir de nos jours, car c'est celui de

I'homrae aux travaux duquel se rattache une vaste entreprise,

tentee par le siecle dernier, interrompue a son commencement, et

que notre siecle veut reprendre, la collection generale des chartes,

dipldmes, litres et actes concernant I'histoire de France.

Feudrix de Brequigny, d'une famille noble de Norraandie, s'etait

montre, des sa jeunesse, passionne pour la carriere de Ferudition.

Apres avoir, durant vingt ans, partage ses etudes entre I'antiquite

classique et le moyen age, il se livra tout entier a la recherche et a

la publication des monuments de notre histoire. Plus de cent regis-

tres in-folio, conserves a la Bibliotheque royale, sont remplis des

pieces qu'il a retrouvees et transcrites a la Tour de Londres et dans

les autres depots de I'Angleterre. Cinq volumes de la collection des

ordonnances, publics de 1763 a 1790, sont de lui; et, quand le gou-

vernement de Louis XV entreprit de donner un recueil universel

des actes publics de la France, c'est lui qui fut charge de cet immense

travail, conjointement avec son ami La Porte du Theil. Leur asso-

ciation produisit trois volumes in-folio , un des chartes et diplomes

de I'epoque merovingienne, et deux de lettres des papes'. lis les

presenterent au roi Louis XVI, en 1791, et, un an apres, I'ouvrage

etait suspendu par ordre du gouvernement revolutionnaire, les

exemplaires etaient jetes au rebut, et les materiaux enfouis dans les

cartons de la Bibliotheque nationale. Brequigny mourut en 1795; il

a fallu quarante annees pour que son heritage scientifique fut

recueilli, pour que 1'Academic des inscriptions et belles-lettres reciit

1. Diplomata , chartse , epistolsp et alia documenta ad res francicas spectantia, ex dirersis

regni exterarumque regionum archivis ac bibliothecis, jiissii, Bet/is Christ ianissimi, multorum

eruditnrum curis, plurimum ad id conferente congregatione S. Mauri, eruta. — Le premier

volume eut pour oditeur Brequigny, les deux autres furent publics par La Porte du

Theil.
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la mission de constniire I'edifice doiii il ii'avait pose que les fonde-

ments '.

A ses m('rites comme investigateiir et editeur infatigable, Rrequi-

gny joint celui d'avoir fait en histoire critique les deux morceaux

qui out le moins vieilli parmi tous les traites de la meme date. Ce

sent le Memoire snr les communes et le Memoire snr les bourgeoi-

sies, servant de preface, Tun au tome XI et I'autre au tome XII du

Recueil des ordonnances. Pour la premiere fois, le prohleme des

libertes munioip.ales au raoyen age fut nettement pose et embrasse

largement. La dissertation sur les communes, la plus importante des

deux, etnhlit des distinctions qui n'avaient pas encore ete faites :

celle de I'ancien municipe conservant des franchises' immemoriales,

et de la commune affranchie par I'insurrection et constituee par le

serment; celle de la ville de commune civilement et politiquement

libre, et de la ville de bourgeoisie privilegiee quant aux droits civils,

sans aucune liberte politique. Ainsi, les divers elements du sujet sont

apercus et demeles avec une rare intelligence, mais cette fermete

de vue ne se soutient pas dans le cours de la discussion liistorique.

L'auteur s'y preoccupe trop de I'idee de la commune legale; idee de

jurisconsulte qui jette un jour douteux, sinon faux, sur les deduc-

tions de I'historien. Suivant la definition de Brequigny, la ville de

commune est celle qui, « outre ses coutumes particulieres, outre

« ses franchises, outre sa juridiction propre, jouissoit de Tavantage

« d'avoir des citoyens unis en un corps p,ir une confederation juree,

« soutenue d'line concession expresse et aulhentique du souverain ^. » S'il

enonce que « Facte fondamental de la commune etoit la confedera-

« tion des habitants unis ensemble par serment, pour se defendre

« contre les vexations des seigneurs , » il observe aussitot que

« cette confederation n etoit proprement qntme revolte, tant qnel/e n'etv.it

« pa'i (V'torisee; » et il ;ij(nite : « Le xrigneur immediat et principal dcvoit

1. All muis de nuns 1H32, elle a ete cliargee par le gouvernemcnt ile luiblier la collie-

tion oonipU'te des cliarhis, dipirmies et iictes de tout genre, et de contimier la table clin-

riologique des pieces deji'i inipriniees. — Voyez la preface de M. I'urdessus, en tete liu

<iuatrieme vohiiiie ile cette tiihle elironologiijiie.

2. OnloniKinn's ili's rcis de h'twici', t. X\, preface, p. v et VI.
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« coniribiier a I'etabUssemtnt de la commvne, ef lid donncren qvelque sorte

« une premihe forme, le roi devoit I'aidoriser par vne concession speciale.

«

—

La meme autorite qvi avolt elabli les con.munes pouvoit senle les

« modifier, les svpprlmer ou les relnblir. — Les souveran'S qui accordoient

« les communes, n'epiiisoi<nt pas levr avtorile a cet egard par une pre-

« miere concession: ils demevroient toujovrs les maitres d'y fairr les chan-

« gemenls qti'ils croyoient convenables. Levr qualite de legislafenrs attachoit

« a levr fersonne le povvoir inalienable d'exercer levr autorite sur cette

« portion du droit pvblic de levr royaumc *. »

Rien de plus exact que ces propositions considerees du point de

vue judiciaire, selon la pratique des parlements et du conseil; mais,

sous le rapport historique, elles sont etroites, incompletes, bornees

a une seule face de la question. En effet, le pouvoir legislatif de la

royaute, dans les temps ou les villes s'afFrancliirent et se consti-

tuerent en communes, etaii loin d'etre universe! comme il Ta ete

depuis. Au douzieme siecle, son action etait nulle sur les deux tiers

du sol moderne de la France, et tres-imparfaite sur le reste. II suit

de la qu'on fait un anachronisme et qu'on denature le grand evene-

ment de la revolution communale, quand on le resserre dans les

limites posees par la teneur des actes royaux. Brequignj a mis en

relief quelques traits de cet evenement, mais il en a meconnu, selon

moi, le sens et la portee. II j eut, au douzieme et au treizieme siecle

(qu'on me passe I'expression), une immense personnalite municipale

que les siecles suivants mitigerent et amortirent de plus en plus.

C'est ce dont les apercus de I'illustre erudit, quelque justes qu'ils

soient d'ailleurs, ne donnent pas la moindre idee, car ils feraient

croire que les conditions de I'existence communale ont ete les memes

dans tous les temps. II est vrai qu'il admet la revolte populaire

comme principe de I'afFranchissement attribue avant lui ala politique

de Louis le Gros; mais c'est la revolte fortuite, isolee, provenant do

griefs locaux et individuels, non I'insurrection suscitee par de;;

causes sociales qui agissent invinciblement, des que le temps est

venu, et propagent d'un lieu a I'autre I'impnlsion une fois donnee.

1. Ordonnances des rois de France, t. XI, preface, p. xxiii, xxvii et xi.vi.
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Enfin, il n'a point roconmi le double in()UV(MiitMit de cette revo-

lution, le inouveinent de reforme qui, parti de I'ltalie, gagnant

les villes du midi de la Gaule , et travaillant sur le vieux fonds ro-

main de leurs institutions municipales, les rendit plus libres, plus

completes, plus artistement develo})pees, et le mouveuient d'asso-

ciation pour la defense des interets civils qui, se produisant dans les

villes du n(M'd , d'une facon plus rude, plus simple, et en quelque

sorte elementaire, y crea des constitutions energiques , mais incom-

pletes, dont les elements heterogenes furent pris de tons cotes

comme au hasard.

Brequigny a, le premier, mis la main au debrouillement des ori-

o-ines du tiers etat; c'est une gloire que notre siecle, s'il est juste,

doit attacher a son nom. Peut-etre n'eut-il pas clairement la con-

science de ce qu'il faisait
;
personne , du moins de ses contempo-

rains, ne vit, dans ce travail sur les communes et sur les bour-

geoisies, un trait de lumiere jete sur une face inc(ninue de notre

histoire, un point de depart pour des recherches a la fois neuves

et fecondes. Le public n'y fit aucune attention ; emporte alors dans

les voies du systeme de Mably, il n'attaclia pas plus d'impor-

tance qu'auparavant a la question des communes , et I'opinion de

routine, celle de leur affranchissement par Louis le Gros, con-

tinua de dominer ; son regne n'a fini que de nos jours. Pour la ren-

verser, il a fallu que le temps vint oil Ton pourrait appliquer aux

revolutions du passe le commentaire vivant de I'experience con-

temporaine, ou il serait possible de faire sentir, dans le recit du

soulevement d'une simple ville
,
quelque chose des emotions poli-

tiques, de renthousiasme et des douleurs de notre grande revolution

nationale.

II y a pour I'histoire du tiers etat, qui est, a proprement parler,

riiistoire de la societe nouvelle, deux grandes questions autour des-

quelles gravitent, pour ainsi dire, toutes les autres, celle de la duree

du regime municipal romain apres la conquete germanique, et celle

de la fondation des communes. Brequigny avait traite la seconde:

une occasion s'offrit pour lui de toucher a la premiere : elle trouvait

sa place naturelle dans les prolegomenes du volume ou il reunit tons
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les actes, soit iiiedits, soit deja publies, de I'epoque merovingienne '.

Mais, loin de la resoudre a I'aide de tant de documents rasserables

pour la premiere fois, Brequignv ne se Test pas meme proposee. Dans

ce volume, premier tome d'une collection qui devait etre gigan-

tesque, son talent, comme editeur de textes, se montre admirable.

Sa discussion de I'autlienticite de chaque diplome est un modele de

sagacite et de sens critique; mais quand il disserte sur les moeurs

et sur les institutions du temps, quand il veut presenter I'esprit de

ces actes dont la teneur a ete si nettement etablie par lui, ses vues

sont courtes et embarrassees. Rien de ce qu'il y a de grand dans le

spectacle du sixieme et du- septieme siecle ne lui apparait, ni I'anta-

gonisme des races, ni celui des moeurs,. ni celui des lois, ni celui des

langues; il n'est frappe ni de la vie barbare, ni de la vie romaine

coexistant et se melant sur le meme sol ; il se preoccupe de questions

secondaires et de points legaux tels que la majorite des rois, le role

de la puissance rojale dans I'election des eveques, le "pouvoir des

eveques sur les monasteres, les immunite-s du clerge. Cette legalite

dont on croyait alors devoir suivre le fil, a travers douze siecles,

jusqu'a I'etablissement de la monarcliie, pese sur lui, comme il en

avait porte le poids dans ses considerations sur les communes. Au

lieu d'etre saisi par ce qu'il apercoit de plus etranger a son temps,

il s'inquiete surtout de relever les choses qui sont a la fois du presen

et du passe; et pourtant, au moment meme ou il ecrivait ses prole-

gomenes, tout ce qui avait racine dans le passe, Tceuvre des douze

siecles, s'ecroulait deja sous la main de I'Assemblee constituante.

Brequigny avait entendu le bruit de cette revolution au milieu de ses

chartes dont le depot, forme par tant de soins, allait ^tre clos ou

disperse; il y fait allusion, mais dans de singuliers termes qui prou-

vent qu'il ne se rendait pas un compte bien juste des grands faits

sociaux de notre histoire; le titre de roi des Francais , donne a

1. Ces prolegomenes, commentaire critique et historiqiie tres-developpe, occupeiit

380 pages en tete du volume dout voici le titre : Diplomata, C'.artx, etc. Pars prima quae

diplomata, chartas et alia id genus instrumenla, quotquot ab origine regni francici repetita

supersunt, vel hue usque anecdola vel ad fidem manuscriptorum codicum diligenler recognita-,

complectitur : Tomus I.
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Louis XVI par hi iiouvelle coiistitutiou, liii semble uii retour au style

officiel de la premiere race '

.

Le penclKint a conclure et a systematiser, la hardiesse d'induc-

tions que Brequigny n'avait pas, lui plaisait, a ce qu'il parait, dans

autrui; il encouragea, de son approbation et de ses conseils, una

nouvelle tentative faite pour decouvrir la veritable loi foiidamentale

de la monarchie francaise, tentative qui eut cela de singulier, entre

toutes les autres, qu'elle fut I'oeuvre d'une ferame. II y avait, en 1771,

dans un chateau eloigne de Paris, une jeune personne eprise d'un

gout invincible pour les anciens monuments de notre histoire, et qui,

selon le temoignage d'un contemporain, s'occupait avec delices des

formules de Marculfe, des capitulaires et des lois des peuples bar-

bares^. Blamee d'abord et combattue par sa famille, qui ne voyait

dans cette passion qu'un travers bizarre, mademoiselle de Lezardiere,

a force de perseverance, triompha de I'opposition de ses parents, et

obtint d'eux les moyens de suivre son penchant pour I'etude et les

travaux historiques. Elle y consacra ses plus belles annees, dans une

profonde retraite, ignoree du public, mais soutenue par le suffrage

de quelques hommes de science et d'esprit, et par I'ambition un peu

temeraire de combler une lacune laissee par Montesquieu dans le

livre de YEsprit des lois. Telle fut Torigine de I'ouvrage anonyme

imprime, en 1792, sous le titre de Tlieorie des lots politiques de la

monarchii' francaise, et public, apres la revolution, sous celui de

Theorie des lois politiques de la France^.

Dans cet ouvrage, dont le plan, a ce qu'on presume, fut suggere

par Brequigny, tout semble subordonne a I'idee de faire un livre ou

1. « Le titre de roi des Francs ou des Fraiifais, dont I'antiquite venerable remonte a

« I'origlne de notre monarchie, et que nos rois ont port^ durant tant de siecles, vient

« enfin de leur gtre rendu par la voix unanime de la nation assembloe, et contirnu' par la

M sanction du roi mGine. » (Diptomnla, chtirlx, epistolx et alia documenta ad res francicas

sp'.clanlia. Proleironienes, p. 172.)

2. Journal des Savanls, avril 1791, article de M. Gaillard.

3. (( M. de Montesquieu, aprcs avoir douuu le titre de theorie a son ouvrage sur nos

« ancionnes loisciviles, a exprimo le regret de ne pouvoiry joindre la theorie de nos lois

i< politiques. Voilii I'autorit^ qui m'a donn6 k la fois la premiere idee du titre et de I'ou-

K vrage. » (Theorie des lois politiques, etc., 8 vol. in-8", 171)2. Le privilege est de 1789.)
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les textes originaux parlent pour I'auteur, et qui soit, en quelque

sorte^ la voix des monuments eux-memes : intention louable, mais

sujette a de grands mecomptes, et qui donna lieu ici au mode le plus

etrange decomposition lilteraire. Chaque volume est divise en trois

sections qui doivent etre lues, non pas successivement, mais collate-

ralement, et qui se repondent article par article. La premiere,

appelee Discours, expose, sous une forme dogmatique, I'esprit de

chaque epoque et les lois que I'auteur j a decouvertes ou cru decou-

vrir ; la seconde, appelee Sommaire des preuves, rapporte ces lois reelles

ou pretendues a leurs sources, c'est-a-dire aux documents legislatifs

et historiques ; la troisieme contient, sous le nom de Preuves, des

fragments de textes latins accompagnes d'une version francaise.

L'auteur et ses savants amis crojaient a la vertu d'un pareil cadre

pour exclure toute hypothese et n'admettre rien que de vrai ; mais

c'etait de leur part une illusion. Le pur temoignage des monuments

historiques ne pent sortir que de ces monuments pris dans leur

ensemble et dans leur integrite; des qu'il y a clioix et coupure, c'est

I'horame qui parle, et des textes compiles disent, avant tout, ce que

le compilateur a voulu dire. La vanite de ce grand appareil de sin-

cerite historique se montre a nu des I'epigraphe du livre, composee

de mots pris ca et la dans le prologue de la loi salique : La nation des

Francs, illnstre... forte sous les armes... profonde en conseil... car cette

nation est cellequi, brave et forte, secoua de sa tete le durjoug des Romains..:

Dans ce peu de lignes , elaguees avec intention , il y a tout un

systeme en germe, ou en puissance, comrae disent les metaphysi-

ciens '.

Le fond de ce systeme n'est pas difficile a penetrer; il consiste a

voir chez la nation des Franks, avec I'energie guerriere, I'instinct

politique et une prudence capables de lui donner, en Gaule, I'empire

1. Les suppressions portent sur ce qui pr^sente un caractered'etrangete sauvage et rap-

pelle I'idee de la barbaric. Voici le passage eiitier : Gens Francorum inclyta, auctore Deo

condila, fortis in armis, firma parAs fcedere, profunda in consilio, corpore nobilis et incohirnis,

candore et forma egregia, audax, velox et asperd... H;ec est enim gens, qiite fortis dum esset

et robore valida, Romanorum jugura durissimum de suis cerviclbus excussit. (Prolocfus

aJ Pactum legis salicEe, apud Script, rer. gallic, et francic.^ t. IV, p. 122, 123.)
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moral en meme tem[)s que la (Iniuiiiatioii inaterielle; a laire de la

lutte acharnee eiitre les Franks et les Honiains une i^uerre de prin-

cipe, ou la liberte germanique et le despotisme imperial sont aux

prises, et ou la liberte triomphe. C'est la, en effet, le point de depart,

la base premiere de la Theorie des luis politiques de la monarchin

fraucoiseK Dans le sjsteme de mademoiselle de Lezardiere, la con-

quete devient, sinon en intention, du moins par le fait, une delivrance

pour les Gaulois; et cette nouvelle theorie, construite a grands frais

d'erudition, de raisonnements et de preuves, nous ramene, par uno

voie toute savante et toute philosophique, a I'hypothese puerile du

vieux Francois Hotman. A un systeme de ce genre, il taut necessai-

rement, pour support, I'admission des Gallo-Roraains'au partage de

tons les droits de la nation franke. Mablj faisait deriver cette admis-

sion de la pretendue faculte accordee aux Gaulois de renoncer a la

loi romaine pour vivre sous la loi salique, et de s'incorporer ainsi a

la societe des Yain(|ueurs. L'auteur de la Theorie des lois jjo/itiques,

ne trouvant aucune preuve suffisante de cette liberte de naturalisa-

tion, I'abandonne; mais, par une conjecture plus etrange encore, elle

avanceque les Gaulois, restes, comme vaincus, inferieurs et degrades,

quant aux droits civils, devinrent les egaux des Franks en droits

politiques, et cela par un trait de haute prevoyance de ces habiles et

sages conquerants^. Cette these, purement logique, a, sur celle de

1. (1 L'etat des Gaulois, sous le gouvernemeut imperial, iutla servitutle politique la plus

« avilissaute et la plus cruelle. Les Germains iudependauts et vainqueurs ne conimrent

« ce gouvernenient que pour le detester et le d6truire. Leur legislation primitive fut Je

(I triomphe des principes et des coutumes germariiques sur les principes opposes de la

« leiiisUffion romaine... les Francs, en etablissant leur puissance dans les Gaules, substi-

« tuerunt un gouvernement qui leur fut exclusivement propre, an gouvernement que los

I. Gaulois avuient connu sous le joug des empereurs romains. » {Theorie des lois politi-

ques, etc., t. VIII, Conclusion, p. 32, et Preuves, p. 208.)

2. (I Les Francs associi'rent toutes les nations soumises t\ leur empire au gouvernement

« qu'ils avoient adopte, et ne lalsserent sulisister aucuno difference entre le sort politique

.( des vaincus et des vainqueurs... L'interet le plus clier des Francs avoit dt5terniine cette

.( communication du droit politique national aux nations assujetties et m6me aux mal-

ic lieureux Gaulois. Si les Francs n'avoient pas associe les divers citoyens de I'Ktat aux

« avantages qu ils avoient stipules pour eux-memes en 6talilissant la royaut»5, ou eiU vu

« les rois se servir des nations soumises pour asservir les conquL^rai.ts mCMue, et la monar-

« chie eiltjMSri sous le despotisme. » (Ibiil., t. VIII, Conclusion, p. 82 et 83.)
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Mablj, I'avantage d'etre plus tranchante et cle n'aclmettre aucune

exception. Selon mademoiselle de Lezardiere, tous les Gallo-Romains

de condition libre siegent dans les assemblees legislatives; ils sont

membres du souverain, au champ de mars comme au champ de

mai, sous Clovis comme sous Charlemagne; Charlemagne n'est plus

le restaurateur des droits du peuple, car le peuple, depuis la con-

quete, n'a jamais cesse de jouir de ses droits dans toute leur ple-

nitude; le peuple, c'est I'armee, c'est I'ensemble de tous les hommes

libres vivant sous la monarchic franke, sans distinction de race, de.

langue et de loi '.

Jamais les Franks, qui avaient joue de si singuliers roles dans nos

histoires systematiques, n'en avaient recu un plus bizarre. D'une

main ils frappent sur les Gaulois, ils les depouillent de leurs biens,

ils les oppriment civilement^; de I'autre, ils les affranchissent et les

elevent jusqu'a eux-memes, au plus haut degre de la liberie poli-

tique, au partage de la souverainete. lis les font entrer dans une

constitution a la fois libre et monarchique ; c'est le plus bel aligne-

ment d'institutions qu'ou puisse voir, c'est quelque chose d'artiste-

ment concu, de savamment balance, de parfaitement homogene ^

1. « L'assemlil^e des calencles de mai fut la meme que I'assemblee des calendes de

« mars; I'epoque seule changea. — L'assemblee generale, qui etoit appelee champ de

(I mai, synode ou placite, etoit envisagee comme I'assemblee des Francs ou de tous les

« Francs. — L'assembl^e des Francs^ qui dtoit appelee champ de mai, synode ou placite^

« etoit encore connue comme assemblee generale dn peuple, ce qui signifie quelle^eunis-

« soit les diverses nations qui composoient le peuple franc. — Les citoyens des diverses

« nations qui formoient le peuple de la monarchie avoient seance et voix deliberative aussi

(I bien que les Francs aux placites generaux. » (Tlieorie des lois poliliques, t. Ill, Discours,

p. 8 a 38, passim.) — u La reunion des citoyens formoit I'armee generale, et cette armee

« partageoit le pouvoir politique dans les placites geneiaux. » (Ibid., t. Ill, Preuves,

p. 57 et suiv.)

2. « Les droits de guerre et de conquete furent exerces par les Francs dans toute leur

« barbaric, et ils s'approprierent tous les domaines dont ils purent se saisir pendant leurs

V conquetes dans les provinces gauloises. » (Ibid., t. II, Discoiu's, p. 33.) — « On en

(I appelle a I'esprit et a la lettre du premier code salique, on y trouve partout le Romain

« traits avec inferiorite a I'egard du Franc ou du Barbare. » (Ibid., t. 11^ Sommaire des

preuves, p. 28.)

3. « On remarque dans ces lois une attention egale a prevenir les entreprises des rois

« contre la liberty du peuple, et les entreprises du peuple contre les prerogatives de la

« royaute, et cette balance est v^ritablement le caractere distinctif du gouvernement rao-
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Qiiand les textes manqiieiit a rauteur, ou lY^fusent de lui fournir les

preuves de cette constitution imaginairo, d*^ pretendues coutumes

gernianiqiies, trouvees on devinees par une induction plus ou moins

arbitraire, sont les sources ou elle va puiser. C'est par des regies

emanees de ces coutumes qu'elle supplee au silence des documents

originaux ou qu'elle les interprete a sa guise*. Les regies primi-

tives, comme elle les appelle, sont le fondement de son livre ; elle

les voit toujours subsistantes, toujours immuables sous les deux

races fVankes dont le gouverneraent lui apparait comme identique.

De Clovis a Charles le Chauve, elle n'apercoit aucun changement

social qui soit digne d'etre note; il n'j a pas, selon elle, de revolu-

tion dans cet intervalle de trois siecles; on j trouve'seulement les

oscillations inevitables d'une constitution mixte, ou la souverainete,

le droit de paix et de guerre, la puissance legislative et judiciaire,

se partagent entre le prince et le peuple. Pour former cette con-

stitution, les principes de la liberte germanique, enonces d'apres

Tacite, s'en vont refluant jusqu'au dela du regno de Charlemagne,

etl'administration de Charlemagne reflue jusqu'au regne de Clovis :

vue chimerique a I'egal des chimeres de Mably, et encore plus con-

traire a I'histoire; car, du cinquieme au sixieme siecle, Mably du

moins voit des revolutions ; il les definit mal, il se trompe sur leurs

causes, mais cette fabuleuse immobilite d'un droit public imaginaire

ne se trouve pas parmi les vices de son systeme^. Quoiqu'il ait en

« narchique. » (Theorie des lois politi(iiies, etc., t. Ill, Discours, p. 37.) — « On trouve

(( dans la constitution primitive, I'alliance de la liberte politique et d'une depenOanoe

« r^gl(3e. On retrouve I'esprit et la lettre des regies et des coutumes germaniques dans les

II plus grands traits et dans les moindres details des lois et du gouvernement. » i^Ibid.,

t. VIII, Conclusion, p. 83.)

1. <i Les diverses nations qui composi-rent avec les Francs le peuple de la monardiie,

» passerent sous le nu^mo gouvernement que les Francs. t"e sera done dans les regies poli-

« tiques admises par les Francs, a I't^poque oil commeufa la conquete, que I'on reconnoJtra

(I les lois fondamentales d'oii deriverent les droits respectifs des rois et des divers sujets

i( dans la monaveliie francijue. » (Ibid., t. Ill, Discours, p. 4.)

2. C'est !i la (in du legne de Cliarles le Cliauve que s'arretent les deux premieres jjar-

ties de I'ouvrage, les seules qui aieiit et6 publii^es. Dans sa prc'face, I'autour annonvait

comme aclievt^e et pre'tc })our l'im]iiession ia troisieme partie, qui devnit erpoxer les nwilift-

cations et la tnulitioit du droit jnitdic de la iitouariliie, depuis la diiision de I aiicieii eiiij ire
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histoire le jugement faux, il observe les regies de la methode histo-

rique, il deduit chronologiquement ; I'entier oubli de ces regies ele-

mentaires ne pouvait naitre que d'une etude exclusive des documents

legislatifs separes de I'liistoire elle-meme, que d'un travail tout spe-

culatif, ou la chronologic ne jouerait aucun role. Et cependant, on

doit le reconnaitre, ce travail, cliez mademoiselle de Lezardiere, est

complet, ingenieux, souvent plein de sagacite. Elle parait douee

d'une remarquable puissance d'analjse; elle cherche et pose toutes

les questions importantes, et ne les abandonne qu'apres avoir epuise,

en grande partie, les textes qui s'y rapportent. II ne lui arrive guere

de se tromper grossierement sur le sens et la portee des documents

qu'elle met en oeuvre, elle ne leur fait pas violence non plus d'une

maniere apparente; elle les detourne peu a peu de leur signification

reelle avec beaucoup de subtilite. En un mot, il n'j a pas ici, comme

dans les systemes precedents, un triage arbitraire des elements pri-

mitifs de notre histoire : ils sont tous reconnus, tons admis, et c'est

par une suite de flexions graduelles et presque insensibles qu'ils se

denaturent pour entrer et s'ordonner, au gre de I'auteur, dans le

cadre de ses idees sjstematiques.

Soit modestie, soit crainte de heurter I'opinion dominante, ma-

demoiselle de Lezardiere s'abstient de toute remarque sur I'en-

semble du sjsteme de Mablj. Sa polemique, dont elle est, du reste,

assez sobre, est presque uniquement dirigee contre I'historiographe

de France Moreau, ecrivain personnellement nul, mais disciple de

Dubos et exagerateur de son sjsteme. II semble que I'entrainement

du siecle vers la liberte politique conduisit a extirper une a une

toutes les racines de ce sjsteme qui, a I'etablissement de la monar-

chie, ne savait montrer que deux choses, la rojaute absolue et la

liberte municipale. On avait contre la premiere une aversion de

plus en plus decidee; la seconde paraissait mesquine et indigne du

franc jusqu^au regne de PhUip-pe le Bel. II serait curieux de voir comment, avec son id^e

d'une constitution primitive exclusivement germanique, mademoiselle de Lezardiere envi-

sageait, a I'epoque du douzieme siecle, la renaissance du droit remain, la renaissance des

villas municipales sous le nom de communes, et I'etablissement de la puissance royale sur

une nouvelle base, d'apres des maxirnes toutes romaines.
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moindre regard, aupres de la souveraiuete nationale que le tiers

etat ainbitioiinait pour I'avenir, et dont il pretendait avoir au moins

une part daus le passe. Sou exigence, toute-puissaute alors, deve-

nait une loi pour I'histoire, et I'histoire y obeissait; elle rejetait,

pour hi France, toute tradition rattachant, d'une maniere quel-

conque, les origines de la societe moderne a la societe des derniers

temps de I'empire roiuain. Marcliant comuie Mably dans cette voie,

mais d'une allure plus ferme et plus scientifique, I'auteur de la

Theorie des lois poliliques de la monarchie francoise nie, avec de longs

developpenients, que rien de romain ait subsiste en Gaule sous la

domination des conquerants germains, ni la procedure criminelle,

ni les magistratures, ni I'imput, ni le gouvernement municipal. Les

justices urbaines et les justices de canton sont pour elle une seule

et meme cliose ; elle attribue aux comtes de Tepoque merovingienne

toute I'administration des villes, et fait ainsi abstraction de tout

vestige de Forganisation gallo-romaine des raunicipes et des cha-

teaux. Elle ne veut, pour la Gaule franke, qui, selon elle, est la

France primitive, aucune institution derivant de I'empire romain*.

L'idee meme de cet empire lui est tellement odieuse, qu'elle la

poursuit jusque dans la personne de Charlemagne, a qui elle ne

reconnait d'autre titre que celui de roi des Franks, et, chose encore

plus singuliere, elle lui prete a cet egard ses propres sentiments, une

forte repugnance pour le titre d'empereur et I'autorite imperiale "^.

J'aurais voulu etre moins severe en jugeant ce livre; car sa

destinee eut quelque chose de triste. Fruit de vingt-cinq annees de

1. (I Des noms tarbares, des noms germains viennent remplacer dans la Gaule meme
« les noms de curies et de curiales des que la Gaule passe sous le gouvernement franc,

« pour aneantir jusqu'aux traces du despotisme imperial, et pourlier en toutes choses les

« principes monarchiques et les idees de liberte. » {Theorie des lois poliliques, etc., t. VII,

Sommaire des preuves,. p. 178.)

2. i< Comme Charlemagne n'etoit empereur que des Remains^ comma les deux gouver-

« nements de I'ltalie et de la France, ^tablis sur des principes differents, ne pouvoient

« s'identifier... Charlemagne apprecia ces deux titres; il dedaigna celui d'empereur, et

•I eut peine a raccepter. II affectade so prevaloirdu titre de roi des Francs. Dans la charto

:i de division do son empire, il n'attribua le titre d'empereur ii aucun de ses tils, et chercha

" a eteindre, dans sa maison, ce titre etranger. » (Ibid., t. VIII, Discours, p. 55 et 56.)
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travail, il fut, durant ce temps, I'objet d'une attente flatteuse

de la part d'hommes eminents dans la science et dans la societe;

M. de Maleslierbes en suivait les progres avec une sollicitude melee

d'admiration; tout semblait promettre a I'auteur im grand succes

et de la gioire; mais la publication fut trop tardive, et les evene-

ments n'attendirent pas. La Theorie des lois polidques de la monarc/de

francoise s'imprimait en 1791, et elle etait sur le point de paraitre,

lorsque la monarchie fut detruite. Sequestre, par prudence, durant

la terreur et les troubles de la revolution, I'ouvrage promis depuis

tant d'annees ne vit le jour qu'en 1801, au milieu d'un monde nou-

veau, bien loin de I'epoque et des liommes pour lesquels il avait ete

compose. S'il eut paru dans son temps, peut-etre aurait-il partage

I'opinion et fait secte a cote du sjsteme de Mablj; peut-etre, comme

plus complet, plus profond, et en apparence plus pres des sources

liistoriques, aurait-il gagne le suffrage des esprits les plus serieux.

Au fond, malgre les differences qui separent ces deux theories,

leur element intime est le meme ; c'est le divorce avec la tradition

romaine; il etait daiis le livre de Mably, il est dans le livre de

mademoiselle de Lezardiere, plus fortement marque, surtout motive

plus savamment. Telle etait I'orniere ou le courant de I'opinion

publique avait fait entrer de force I'histoire de France, orniere qui

se creusait de plus en plus. On s'attachait a un fantome de con-

stitution germanique ; on repudiait tout contact avec les veritables

racines de, notre civilisation moderne, et cela au moment meme

ou rinspiration d'une grande assen^blee investie par le voeu national

d'une mission pareille a celle des anciens legislateurs, allait repro-

duire dans le droit civil de la France, dans son sjsteme de divisions

territoriales, dans son administration tout entiere, la puissante

unite du gouvernement romain.

L'heure marquee arriva pour cette revolution, terme actuel, sinon

definitif, du grand mouvement de renaissance sociale qui commence

au douzieme siecle. Apres cent soixante-quinze ans d'interruption,

les Etats generaux furent convoques pour le 5 mai 1789. L'opinion

de la majorite nationale demandait, pour le tiers etat, une repre-

sentation double, et cette question, traitee en sens divers , du point
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fie vue (le I'liistoin^ et (U; celiii du droit, donna lieu a de grande

;

controverses. Elle fiit tranohee par iin homme dont les ideas fortes

et neiives eiirent plus d'line lois le privilege de fixer le^ esprits

et de devenir la loi de tous parini les incertitudes sans nombre d'liii

renouvellement complet de la societe. Quest-ce que le tiers etal ?

Tout. Quii-t-il etc jusqu'a present dans I'ordre politique? Rien. Que

demande-t-il? A etre quelque chose : tels furent les termes energique-

ment concis dans lesqiu^ls I'abbe Siejes formula ce premier pro-

blenie de la revolution francaise. Son celebre pamphlet, theorique

avant tout suivant les habitudes d'esprit de I'auteur, fut le develop-

pement de cette proposition hardie : Le tiers etat est une nation par

lui-me)ne, et une nation completed Les faits actuels, les rapports nou-

veaux qu'il s'agissait de reconnaitre et de sanctionn«r par les lois

constitutives, furent la base des demonstrations du publiciste logi-

cien ; il n'j eut que peu de mots pour I'liistoire, mais ces mots furent

decisifs; les voici

:

« Que si les aristocrates entreprennent, au prix meme de cette

« liberte dont ils se montreroient indignes, de retenir le Peuple dans

« I'oppression , il osera demander a quel titre. Si Ton repond a titre

« de conquete : il faut en conyenir, ce sera vouloir remonter un peu

« haut. Mais le Tiers ne doit pas craindre de remonter dans les temps

« passes. II se reportera a I'annee qui a precede la conquete ; et

« puisqu'il est aujourd'hui assez fort pour ne pas se laisser conque-

« rir, sa resistance sans doute sera plus efficace. Pourquoi ne renver-

« roit-il pas dans les forets de la Franconie toutes ces families qui

« conservent la folle pretention d'etre issues de la race des Conque-

« rans, et d'avoir succede a des droits de conquete? La Nation, alors

« epuree, pourra se consoler, je pense, d'etre reduite a ne se plus

« croire composee que des descendans des Gaulois et des Remains.

« En verite, si Ton tient a vouloir distinguer naissance et naissance,

« ne pourroit-on pas reveler a nos pauvres Concitoyens que celle

« qu'on tire des Gaulois et des Romains vaut au moins autant que

« celle qui viendroit des Sicarabres, des Welches et autres Sau-

1. Qu'esl-ce que le tieri< eUil? p. 10 et U, l^' oil., 1789.
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« vages sortis des bois et des marais de I'ancienne Germanie ? Oui,

« dira-t-on; mais la conquete a derange tous les rapports, et la

« Noblesse a passe du cote des Conquerans. Eli bien ! il faut la faire

«'repasser de I'autre cote; le Tiers redeviendra Noble en devenant

« Conquerant a son tour K »

Les Welches sont ici de trop, et le sens donne a ce nom accuse

rinexperience de Sieyes en pliilologie historique*; mais la dedai-

gneuse fierte de ses paroles peut servir a mesurer rimmensite du

changement qui avait eu lieu,_ depuis soixante ans, dans la condition

et dans Tesprit du tiers etat. Soixante ans auparavant, le sjsteme de

Boulainvilliers soulevait d'indignation les classes roturieres ; il

effrajait comme une menace contre laquelle on n'etait pas bien sur

de prevaloir, et qu'on repoussait, en s'abritant d'un contre-systeme

qui niait la conquete ^. La theorie qui, en 1730, causait tant de

rumeur, est acceptee avec un sang-froid ironique par I'ecrivain de

1789, et, de cette acceptation, il fait sortir un defi de guerre et des

menaces bien autrement significatives que toutes celles qu'on eut

jamais faites, au nom de la descendance franke, a la posterite pre-

sumee des vaincus du sixieme siecle.

En depit des precedents historiques, la double representatbn du

tiers fut decretee, et les Etats generaux s'assemblerent; ils furent

comme un pont jete pour le passage du vieil ordre de choses a un

ordre nouveau ; ce passage se fit, et aussitot le pont s'ecroula. A la

place des trois etats de la monarchie francaise, il y eut une assem-

blee nationale oii dominait I'elite du troisieme ordre prepare a la

vie politique par le travail intellectuel de tout un siecle. Ces repre-

sentants d'un grand peuple qui, selon I'expression vive et nette d'un

historien, n'etait pas a sa place et voulait s'y mettre '', n'eurent

besoin que de trois mois pour bouleverser de fond en comble I'an-

cienne societe et aplanir le terrain oii devait se fonder le regime nou-

1. Qu'est-ce que le Hers elat? p. 16^ 17 et IB.

2. C'est le nom des Gaulois et des Roniains eux-niemes, daiis I'idiome des nations

germaines.

3.. Voyez plus liaut, chap, ii, p. 50 et suiv.

4. M. Mignet, Histoire de la revolution franqnise.
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veau. Ai)ros la rameuso unit dii 4 aout 178J), (iiii vit tomber tous les

privileges , rAssouihlt'O nationale, changeant de role, cessa de

detruire et deviiit constituante. Alors commenea pour elle, avec

d'admirables succes, le travail do la creation politique, i)ar la puis-

sance de la raison, de la parole et de la liberte. Ce travail, dans ses

di verses brandies, fut une sjnthese ou toutpartait de la raison jDure,

du droit absolu et de la justice eternelle; car, selon la conviction du

siecle, les droits naturals et imprescriptibles de I'liomme etaient le

principe et la fin, lo point de depart et le but de toute societe legi-

time. L'Assernblee constituante ne maniiua pas a cette foi qui faisait

sa force et d'ou lui venait I'inspiration creatrice; elle demanda tout

a la raison, rien a I'histoire, et toutefois, dans son oeuvre, purement

phiiosophique en apparence, il y eut quelque chose d''historique. En

etablissant Tunite du droit, I'egalite devant la loi, la hierarchie regu-

liere des fonctions publiques, I'uniformite de Tadministration, la

delegation sociale du gouvernement, elle ne fit que restaurer sur

notre sol, en I'accommodant aux conditions de la vie moderne, le

vieux type d'ordre civil legue parrempireromain* ; et ce fut la par-

tie la plus solide de ses travaux, celle qui, reprise et completee, dix

ans plus tard, par la legislation du consulat, est demeuree inebran-

lable au milieu des secousses et des changements politiques. Toutes

les tentatives faites, durant rintervalle, pour se rattacher au monde

des republiques anciennes , a ce monde ideal de Mably et de Jean-

Jacques Rousseau, ont avorte et disparu, ne laissant apres elles

que des souvenirs tristes et une repugnance nationale qui va jus-

qu'a I'aversion. Depuis 1791, les constitutions ont passe vite et

change souvent; elles changeront sans doute encore; elles sont

le vetement de la societe ; mais , sous cet exterieur qui varie

,

quelque chose d'immuable se perpetuera, I'unite sociale, Tindivi-

1. L'autorite des empereurs, tout absoluc qu'elle et.-Vit, ilerivait d'uu principe essentiel-

lement populaire. « Si la volontc du prince a force de loi, c'est, clisent les jurisconsultes

« romains, que le peuple lui a trausmis et a place en lui son empire ct toute sa puissance :

(I Quod principi placuit legis habet vigorem, utpoti; quuni... populus ei et in eum omne

II suum imperium et potestatem conferat. » (nigest., lex i, tit. iv, lib. I ; Institul., lib. I,

tit. II, g -vi.) Cf. Digest., leg. xxxii, tit. in, lib. I, g i ;
pva-fat., g vii.
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sibilite du territoire, I'egalite civile et la centralisation adminis-

trative.

Les noms des grands orateurs de I'Assemblee constituante sont

aujourd'hui celebres, et leur biographie est populaire; mais il j eut

au-dessous d'eux, dans cette assemblee, une foule d'hommes d'une

raerveilleuse activite d'esprit, dout les motions devinrent des lois, et

qui, pour recompense, n'ont guere obtenu qu'une renommee col-

lective. Au premier rang de ces genies pratiques, il faut placer Tliou-

ret, depute du tiers etat de Rouen, membre du comite de constitu-

tion, elu quatre fois president de I'Assemblee nationale, et, apres

1791, nomme president du tribunal de cassation qu'il avait propose

d'etablir. Get homme, a qui revient une grande part dans les travaux

les plus glorieux de I'Assemblee constituante, eprouva, quand il eut

fini sa taclie de legislateur, le besoin de renouer la chaine des sou-

venirs que la revolution semblait rompre, et de rattacher le nouvel

oeuvre social aux origines memes de notre liistoire. Pour satisfaire ce

besoin d'un esprit eminemment logique, Tliouret ne s'adressa ni aux

textes originaux, ni aux oeuvres des benedictins; il etait trop presse

de conclure, et ce fut dans les systemes faits avant lui qu'il clierclia

les donnees et les materiaux du sien. Par un eclectisme tout nou-

veau, il adopta a la fois deux de ces systemes et il les reunit

ensemble, dans le meme livre, sans s'inquieter de les concilier. Son

Abrege des revolutions de Vancien gouvernement francois se compose

d'un precis pur et simple de I'ouvrage de Dubos et d'un precis rai-

sonne de I'ouvrage de Mably '

.

Ce fut pour Dubos, en plein discredit depuis quarante ans, un

commencement de rehabilitation, et, dans cette confiance rendue

a un ecrivain dedaigne, il est permis de voir autre chose qu'un ca-

price litteraire. On pent croire que Thouret, legislateur de 1791, fut

amene, par la vue meme du renouvellement social auquel il avait

coopere, a un retour d'interet pour les derniers temps de I'ancienne

societe civile, et d'estime pour le mecanisme uniforme et grandiose

1. Abrege des revolutions de Vancien gouvernement frangois, ouvrage elementaire extrait

de I'abbe Dubos et de I'abbe Mably.
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(le r;i(ltTiinistrati<ui gfilli»-romaiiie '. Reprenaiit pour son compte le

systeme tout roinaiu (pie ropinion avait (h'laisse, il le remit de pair

avec la theorie en faveur, le systeme tout germain de Mably, etc'est

dans CO premier symptome d'une nouvelle tendance historique (jue

consiste I'originalite de son livre, qui, du reste, est d'une mons-

trueuse incoherence. Apres avoir decrit I'administration de la Gaule

;iu cinquieme siecle et expose, selon les idees de Dubos, que le gou-

vernement et tout le systeme administratif resterent, sous la premiere

race des rois franks et en partie sous la seconde, ce qu'ils etaient

sous I'empire romain, Thouret, d'apres Mably, fait venir de Ger-

manic la democratic })ure, qui s'altere, sous les premiers Merovin-

giens, par la coalition des rois, des eveques et des leudes contre le

peuple, se transforme en despotisme sous les maires du palais, puis

renait en partie sous Charlemagne, pour disparaitre sans retour sous

ses successeurs. Quant au fond du systeme, entre I'auteur des Ob-

servattuns sur I'histoire de France et son abreviateur, il n'y a pas une

seule variante ; mais, dans ses conclusions politiques, Thouret de-

passe de beaucoup I'ecrivain qu'il abrege, et, pour cela, il n'a pas

besoin d'une grande liardiesse, il lui suffitde s'accommoder ;i I'esprit

de son temps et aux evenements accomplis. A I'epoque ou il s'avisa

de devenir historien, il avait vu 1792 et I'abolition de la royaute;

il acceptait comme legitime cette phase extreme de la revolution :

elle lui semblait motivee et amenee de loin par toute la serie des

faits anterieurs, et, pour lui, notre histoire, du sixieme siecle a la

fin du dix-huitieme, n'etait, en derniere analyse, que le passage de

la republique des Franks a la republique francaise. C'est pour I'in-

struction d'un fils alors tres-jeune qu'il composa son livre, qui fut

public avec un grand succes en 1800, et dont la vogue, afiaiblie sous

I'empire, parut se ranimer dans les premieres annees de la restau-

ration*. En voici quelques fragments :

« Aujourd'hui que la revolution la plus pure dans ses principes

« et la plus complete d-ans ses effets a fait justice de toutes les usur -

1. Voyez ci-apres I'opiiiion de Fran^-ois tie Neufcliateaii.

2. II y eut une edition stereotype de cet ouvrage, qui se n'inipriiue ei.coro de nos jours.
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« pations et de toutes les tyrannies, un jour nouveau luit sur notre-

« histoire. II faut done, mon enfant, I'approfondir mieux et t'attacher

« a J voir, sans deguisement : 1° I'injustice des origines de tant

« d'autorites et de privileges aristocratiques que la revolution a

« aneantis ;
2° I'exces des maux qu'ils avoient accumules sur la na-

« tion. C'est par la que tu pourras juger sainement de la necessite

« de la revolution, de son importance pour la prosperite nationale,

« et par consequent de I'obligation ou nous sommes tous de concourir

« de tous nos efforts a sa reussite '

.

« La revolution a aboli la rojaute. Nous avons vu que la rojaute

« avoit envahi la souverainete nationale; cette usurpation fut faite

« par les premiers successeurs de Clovis, qui cliangerent leur qualite

« de premiers fonctionnaires de la republique en celle de monarques

« souverains. Mais le pouvoir monarchique, n'ayant jamais ete dele-

ct gue aux Merovingiens par le peuple, fut une veritable tjrannie;

« car la tjrannie est proprement I'usurpation de la souverainete na-

« tionale. Le peuple a eu le droit incontestable d'abolir cette royaute,

« dont I'origine ne pent etre justifiee^.

« Tu as vu, mon enfant, ce que lirent les rois des deux premieres

«races... lis furent les premiers instruments de I'oppression du

« peuple. Hugues Capet et sa race eurent aussi les memes torts en-

« vers la nation, tant parce qu'ils perpetuerent, a leur profit, I'usur-

« pation de la souverainete nationale, que parce qu'ils ne s'occuperent

((.jamais sincerement du soulagement du peuple... Louis XVI n'avoit

« pas d'autre droit au trone que celui dont il avoit herite de Hugues

(( Capet, et celui-ci n'avoit aucun droit. Si Charles, due de Lorraine,

« avoit ete le plus fort, il auroit fait condamner Hugues Capet comme

« un sujet rebelle et factie.ux; si le peuple francois avoit ete en etat

« de defendre ses droits, il auroit puni Hugues Capet comme un

« tyran. Le temps qui s'est ecoule jusqu'a Louis XVI n'avoit pas pu

« changer en droit legitime I'usurpation qui avoit mis le sceptre

« dans la famille des Capets^...

1. Abrege des revolutions de rancien gouvernement frangois, p. 59, 1^«; ^d., an ix.

2. Ibid., p. 79.

3. Ibid., p. 112 et 113.
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« Le moment maniiu' i)i)ur le rovcil de la raisou ct dii courage dii

« peuplo francois n'est arrive que de uos jours. La nation venge, par

u une revolution a jamais memorable, l(!s maux qu'elle a soufferts

« pendant douze sietdes etles crimes commis contre elle pendant une

« si longue oppression. Elle donne un grand exemple a I'univers*. »

II semble que rien ne puisse accroitre I'etrange effet de ces pages

empreintes, a la fois, de la douceur du sentiment paternel et de

I'aprete d'une conviction absolue qui transporte sa logique dans I'liis-

toire; et pourtant, les circonstances on elles furent ecrites ajoutent

a leur bizarrerie quelque chose de sombre. L'auteur alors etait pro-

scrit, emprisonne au Luxembourg, d'oii il ne sortit que pour aller a

Techafaud, avec Despremenil et Cliapelier, ses collegues a I'Assem-

blee constituante, et Maleslierbes, le defenseur de Louis XVP. II

avait vu la puissance revolutionnaire, s'egarant et se depravant

par la longueur de la lutte, tomber, de classe en classe, jusqu'a la

plus nombreuse, la moins eclairee et la plus violente dans ses pas-

sions politiques; il avait vu trois generations- d'hommes de parti

regper et perir Tune apres I'autre; lui-meme etait arrete comme

ennemi de la cause du peuple, et sa foi dans Toeuvre de 1789 et dans

I'avenir de la liberte n'etait pas diminuee. On ne pent se defendre

d'une emotion triste et pieuse, quand on lit, en se recueillant et en

faisant abstraction de I'etrangete des vues historiques, ce testament

de mort de Tun des peres de notre grande revolution, ce temoignage

d'adhesion inebranlable donne par lui a la revolution francaise, an

pied de I'echafaud, et sur le point d'y monter parce qu'elle est de-

Venue pour un temps injuste et cruelle^.

1. Abrege des revolutions de Vanr.ien gouoerneinent fran^ois, p. 299.

2. 3 floreal an ji (22 avril 1794.)

3. « Mon malheiireux pi-re les composoit (ces deux r«5sum(Ss) pour mon instruction dans

« la prison du Luxembourg, sous les yeux du citoyen Francois de Neufcliateau, dont il

u partageoit la cliambre, escalier de la Liberte. II s'attendoit a la niort ^[m (5toit due a son

(I innocence, et la precipitation avec laquelle il ecrivoit ne lui permit pas d'apercevoir,

(1 ou du moins d'effacer, quelques faiites de langage. » {Abrege des reculutions de I'ancien

gouvernement fran(;ois, discours preliminuire dc G. A. T. Tliouret, p. ix.)
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Methode suivie dans cet examen chronologique des theories de notre histoire. — Consequences de la

revolution de 1789. — Noiiveaiix interets , nouveaux parlis. — Bonaparte, premier consul de la

republiqne francaise. — DiverL'ence des opinions historiqnes. — Deraande d'un nouveau systeme

faite au nom du premier consul. — M. de Montlosier. — Fin de la republique, etablissement de

I'empire. — Fausse application des souvenirs de Charlemagne. — L'idee de nos limites natu-

relles , sa puissance, ses fondemeuts historiques. — Travaux d'erudition repris et continues par

rinstitut. — Faveur rendue a I'histoire du moyen age. — Reaction contre I'empire. — Restaura-

tion des Bourbons. — Sens providentiel de cet evenement. — Preambule historique de la charte

constitutionnelle.— Scission nationale en deux grands partis,— Le livre De la mmarchie fraiifoisc.

— Systeme de M. de Montlosier. — Effet de sa publication. — Polemique fondee siir lantago-

nisme des Franks et des Gaiilois. — Nouvelle ecole historique, son caraclere.— Questions resolues

ou posees. — M. Giiizot. — Esprit de la science actuelle. — Predominauce definitive de la tra-

dition romaine.

Avant d'aller plus loin, d'entrer dans le dix-neuvieme siecle et de

toucher a des clioses contemporaines, je dois fixer l'idee de la me-

thode suivant laquelle je procede. J'examine d'un double point de

vue les theories de notre histoire et les opinions diverses qu'ont

soulevees ses problemes fondamentaux
;
je les considere en elles-

memes, et dans leurs rapports avec les mouvements generaux de

I'opinion et les changements de la societe. Ainsi, la critique des sys-

temes et Texposition des controverses historiques se lient, d'epoque

en epoque, a une vue des partis sociaux et des revolutions natio-

nales. Dans I'absence de solutions nouvelles, je m'attache a recueillir

les signes dudegrede faveur qui reste aux anciennes; lorsque man-

quent les theories completes, les ouvrages traites ex ^rofesso, je

m'adresse ailleurs pour saisir la trace des doctrines qui, par inter-

valles, ont eu force et credit. J'ai cite, a ce propos, des pamphlets

politiques; je le ferai encore, ets'iij a lieu je citerai des ecrits

officiels. Mon but final est de marquer le caractere et la portee du

mouvement recent des etudes historiques, de lui assigner sa place
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parmi les differentes evolutions qui lorment la serie des progres de

iiotre histoire nationale. Ce mouvement, comme tous ceux dont il est

]a suite, provieiit do deux ordres de causes, d'un travail interieur

de la science, et d'une influence exterieure, celle qui resulte de I'etat

de la societe et de la vue des grands evenements politiques. Dans

I'examen que je vais poursuivre jusqu'a nos jours, je rencontrerai

plus d'une fois des questions qui, pour nous, contemporains, sont des

questions de parti; c'est une necessite de mon sujet, il faut-que je

I'accepte; je ne puis changer de marche, et, en parlant des travaux

modernes, faire abstraction du temps ou ils sont nes et dont ils re-

levent selon moi.

Tout ce qu'avait produit, dans I'ordre politique, la succession des

evenements arrives en Gaule depuis la cliute de I'empire romain,

cessa d'exister par la revolution francaise. Ses resultats necessaires

ou accidentels, calcules ou imprevus, amenerent dans I'etat des per-

sonnes et de la propriete un bouleversement egal a celui que ses

principes avaient cause dans la sphere des idees. Lesdomaines accu-

mules, durant une longue suite de siecles, dans les mains du clerge

furent en masse declares nationaux, et les terribles lois portees

contre les emigres frapperent de confiscation une partie des biens de

la noblesse. Pres de la moitie du territoire changea ainsi de posses-

seurs et passa des classes anciennement privilegiees a celles des

bourgeois et des paysans. Victimes de leur opposition a un mouve-

ment irresistible, les gentilshommes perirent par milliers sous les

drapeaux de Temigration, dans les champs de bataille de la Vendee

ou par la hache des tribunaux revolutionnaires. Les trois quarts de

la noblesse francaise disparurent dans cette tempete, et toutes les

hautes fonctions publiques, tous les emplois civils et militaires furent

occupes par des hommes sortis de la masse du peuple. A la place des

anciens ordres, des classes inegales en droits et en condition sociale,

il y eut une meme societe, vingt-cinq millions de citoyens vivant

sous la meme loi, le meme reglement, le meme ordre. Telle etait la

France nouvelle, une et indivisible, comme le proclamait sa repu-

blique passagere, uniforme dans la circonscription des parties de

son territoire, dans son organisation judiciaire, dans son sys-
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teme d'irapots, dans toutes les branches de son regime adminis-

tratif.

Mais les evenements qui venaient de conduire le pays a cette

admirable unite de lois et de condition civiles avaient laisse apres

eux dans les interets et les esprits une division profonde. Deux

grands partis existaient, separes par I'antipathie de leurs doctrines

et par la violence des faits accomplis, le parti de la revolution et

celui de la contre-revolution. C'etait un scliisme politique analogue

au schisme religieux que produisit dans la France du seizieme siecle

I'etablissement de la reforme; la etait le cote faible de la revolution,

la plaie sociale qu'elle avait faite, et qu'il fallait cicatriser. Quand

le dix-neuvieme siecle s'ouvrit, la liste des emigres contenait plus

de cent mille personnes; les violences physiques ou morales exer-

cees contre les pretres rendaient hostile au nouvel ordre de choses

tout ce qui restait de foi religieuse; entre les adversaires de la

revolution et ses partisans de toute nuance, il y avait, comme bar-

riere, I'exil, la mort civile, une terreur mutuelle, d'horribles repre-

sailles, des repugnances aveugles et des rancunes impitoyables.

Mettre fin a cette scission, amortir I'hostilite des interets, rappro-

cher les opinions par la tolerance commune, retablir I'accord entre

le present et le passe; telle etait la tache imposee'au nouveau siecle,

tache difficile, decant laquelle la raison de tous semblait reculer, et

que I'instinct public confia d'abord au genie d'un seul homme*.

Bonaparte cree dictateur sous le nom de consul, charge de pacifier,

de reunir et de fixer enfin la nation, avait pour cette mission repa-

ratrice des aptitudes merveilleuses. Etranger au vice commun des

intelligences contemporaines, a I'enivrement des principes etal'obs-

tination logique, il voyait, avant tout, la realite des choses, et pre-

ferait dans ses determinations Tinstinct au raisonnement. II rentra

audacieusement dans les voies delaissees, il prit la ou il voulut, parmi

1. Voyez les fragments recueillis dans I'ouvrage intitule Napoleon, ses opinions et jvyc-

menls sur les homrnes et sur les choses, 2 vol., 1838. Je reproduis quelques traits de ces

admirables esquisses ; il m'a et^ impossible de les oublier.

2. Voyez VHistoire de la Revolution, par M. kignet, et VHisloirede la Eestauralion, jar

M. Lacretelle, introduction.
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les institutions detruites et les innovations revolutionnaires, des

elements pour un ordre nouveau. II chercha a raraener et a fondre

les }»artis dans la masse nationale, et a donner a cette masse de la

cohesion par des mojons eprouves dans la pratique des siecles,

avoues par le bon sens du genre humain. II retablit la religion du

pays, rappela les emigres, rendit les biens non vendus, associa dans

les emplois publics les hommes que separaient le plus leurs opinions

ou leurs actes. La reconciliation des Francais, la fin des vengeances,

I'oubli des haines, tel fut, comme il I'a dit lui-meme, son grand prin-

cipc, I'esprit et le but de sa politique. Consul temporaire, consul a

vie, empereur, il porta ce detachement absolu de toute aflfection de

parti dans les phases successives de sa glorieuse destinee; c'est le

point fixe de son caractere, la regie dent il ne devia jamais au milieu

meme des egarements de la toute-puissance '.

Le grand homme qui", au rehours de I'Assemblee constituante, s'ap-

puyait dans ses creations sur I'experience du passe, ne pouvait man-

quer de songer a I'liistoire nationale, et de se preoccuper a cet egard

de I'etat ou la revolution venait de laisser les esprits. Le meme cata-

cljsme qui avait englouti I'ancienne societe, avait fait disparaitre les

anciennes etudes , et detruit la vie des sjstemes historiques en dis-

persant leurs sectateurs. II y eut pour la PYance pres de dix annees

oil Taction etait tout, ou la pensee de chacun s'absorbait dans les

necessites de I'heure presente, I'interet ou la passion du moment. Des

qu'un premier temps d'arret eut rendu aux intelligences le repos et

du loisir, on se reprit a la reflexion, aux souvenirs, a Thistoire

;

quelques signes du besoin inne de connaitre ce qui fut et de le compa-

rer a ce qui est, reparurent alors, mais isolement, comme les sommi-

1. « Mes iddes liberales a IV^gard des pretres et des nobles^ mon systcme de fusion, uu

(I des principes les plus grands de mon administration et qui la caractorisera speciale-

« ment... mon grand principe etait d'ensevelir entierement le passe, et jamais ou ne m'a

« vu revenir sur aucune opinion ni proscrire aucun acte. Depuis (jue je suis ii la t6te du

(( gouvernement, m'a-t-on jamais entendu demander ce qu'on etait, ce qu'on avait 4te, ce

II qu'on avait dit, fait, 6crit? Qu'on m'imite .. Je n'lSpouse aucun parti que celui de la

II masse; ne cliercliez qu'a reunir : ma politique est de completer la fusion. II faut que je

(I gouveriio avec tout le monde, sans regarder i\ ce que chacun a fait. » {Napoleon, ses

oiiiitions el jiiQfinenls recueillis par ordre (ilpliiihili(itie, t. II, p. 180, 185, 18R et 268.)
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tes du terrain qiiand I'inondation decroit. Ce n'etait plus ces courants

d'opinion qui, au siecle precedent, soulevaient les esprits pour ou

centre telle doctrine historique ; il n'j avait guere, soit dans le vrai,

soit dans le faux, que des croyances individuelles.

Francois de Neufchateau, homme de lettres devenu homme d'Etat

en 1795, admirait le livre de Dubos, moins toutefois son liypottiese

monarcliique ; il se plaisait a y considerer le tableau de I'administra-

tion romaine, et faisait cette remarque frappante de justesse et de

nouveaute : « Apres avoir parcouru un long cercle d'aberrations poli-

« tiques, nous semblons revenir a beaucoup de parties du plan adopte

« par les Romains K » Clienier, poiite et philosophe entliousiaste, pour

qui les faits sans les principes etaient peu de chose, trouvait dans

I'oeuvre de Mably la verite tout entiere ^ Des hommes de sens et

d'esprit, rayant comme indignes de la moindre etude treize siecles

de I'histoire de France, en placaient le vrai commencement vers

ra,nnee 1789; d'autres la faisaient dater de 1792 avec I'ere republi-

caine. Dans des opuscules fort goutes alors, ils expliquaient, d'une

maniere plus ou moins subtile, plus ou moins forcee, par les revo-

lutions d'Athenes, de Sparte, de Corinthe, de Syracuse, de tons les

Etats libres de I'antiquite, les crises de la revolution francaise. Un

jeuneecrivaindontlenom devait etre I'un des plus grands noms du

siecle, M. de Chateaubriand, melait a sa defense du christianisme

contre la philosophie et I'instinct revolutionnaire, les souvenirs de

rheroi'sme chevaleresque et des splendeurs de la monarchic detruite.

II ramenait vers I'histoire, par la poesie, cette societe nee de la veille.

1. Voici le passage entier ecrit en 1800, a propos de I'ouvrage de Thouret : « Le precis

« de I'abbe Dabos est un chef-d'oeuvre d'analyse... L'extrait de Thouret donne une idee

« tres-nette des formes du gouvernement que les Romains avoient etabli dans les Gaules

i( et qui fut a peu pres suivi par Clovis et par ses successeurs. La division du pays^ les

« magistrats raunicipaux^ les subsides, etc., sont des objets d'autant plus dignes de notre

II attention, qu'apres avoir parcouru un long cercle d'aberrations politiques, nous semblons

« revenir a beaucoup de parties du plan adopte par les Romains. » (Le Consen-ateur, ou

Becueil de morceaux inedits d'histoire, de politique, de litterature et de philosophie, tir^s du

portefeuille de Fran9ois de Neufchateau, de I'lnstitut national, t. I, preface, p. 16 et 21.

Discours prf^liminaire de G. F. A. Thouret, p. vi et vii.)

2. (Euvres de M. J. Chenier, t. Ill, p. 145 et 169.
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qui reniait ses ai'eux, se proclamant lille, nun du temps, mais de la

raison.

Panui ce chaos d'iJeos ou plutotdo sentiments liistoriques, surna-

geait ua livre publie recemment, I'Abrege des revolutions de I'ancien

goucernement franfois, dont il a ete parle plus iiaut. Mais ce livre, sans

unite, sans largeur de vues, etait incapable de fournir un point de

rallioment aux opinions divergentes. Par son double sjsteme, il avait

le delaut d'etre un veritable tourment, non un repos pourles esprits

attentifs, et, par ses conclusions ultrarevolutionuaires, il creusait un

abime entre le present et le passe ; ii laissait la France pour ainsi

dire suspendue au berceau de sa constitution republicaine, forme

vieillie en moins de dix ans, et d'ou la vie se retirait. Sentant a mer-

veille quelle serait Tinfluence d'un ouvrage ou la raeme vue historique

embrasserait a la fois I'ancien regime, sa chute violente et le reta-

blissement de I'ordre, Bonaparte voulut en avoir un ; mais, en cela

comme en tout^ il voulut creer d'un mot. II ne s'adressapas aux ecri-

vains rallies dans I'lustitut; ceux-la auraient demande tropde temps,

et d'ailleurs il les jugeait trop mal gueris des preventions philoso-

phiques du siecle dont ils conservaient les lumieres. II chercha dans

le parti contre-revolutionnaire un homme connu pour s'etre occupe

studieusement de questions historiques, d'un esprit vifet aventureux,

capable de produire en quelques mois un sjsteme nouveau qui ralliat

les grands faits politiques de la monarchie aux restaurations sociales

du consulat pres de se completer par I'empire.

Parmi les emigres compris dans I'amnistie et traites par le gouver-

nemeut avec une faveur particuliere, se trouvaitM. de Montlosier,

ancien depute de la noblesse aux Etats generaux, attache depuis sa

rentree en France au ministere des relations exterieures. II s'etait

montre a I'Assemblee nationale I'un des plus fougueux defenseurs

des privileges, et, du fond de I'exil, en Angleterre, il n'avait cesse

de combattre la revolution de ses demarches et de sa plume. Comme

ecrivain, il avait un talent inegal, un savoir confus, pen de logique,

mais une certaine force inculte et un accent declamatoire capable de

faire impression. C'est sur lui que s'arreta le choix du premier con-

sul. II recut en 1804, par I'intermediairo du ministre dont il depen-
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dait, I'ordre de composer uii ouvrage ou il rendrait compte : « 1° de

« rancien etat de la France et de ses institutions ;
2° de la maniere

« dont la revolution etait sortie de cet etat de choses ;
3° des tenta-

« tives faites pour la combattre ;
4° des succes obtenus par le premier

« consul a cet egard, et de ses diverses restaurations '. » Cet ordre,

dont la redaction nette et precise tient de ce qu'on pourrait nommer

la formule napoleonienne, assignait a I'historien futur un delai fixe

pour son oeuvre, comme s'il se fut agi de quelque travail adrainis-

tratif. Le livre devait etre pret et public a Tepoque ou serait declare

un grand cliangement alors prochain, la derniere transformation de

la republique francaise, la delegation de la souverainete de tons a

un seul, et le retablissement de la monarchic herpditaire, mais avec

un tout autre principe, celui du voeu national

.

Le publiciste a qui cette tache etait donnee se mit a I'oeuvre avec

des materiaux recueillis dans un autre temps, lorsqu'il protestait au

nom de I'histoire et du droit centre les reformes de I'Assemblee

constituante ; mais son travail ne put s'improviser comme on le lui

demandait et comme lui-meme I'avait cru possible. Des mois, des

annees se passerent, et bien avant que le livre commande fut pret,

la republique devint I'empire, et Bonaparte Napoleon I"'^. On ne

salt si I'empereur regretta beaucoup I'absence du nouveau sjsteme

historique dont I'apparition devait accompagner son avenement

;

mais tout prouve qu'il continua de s'interesser a I'ouvrage et a I'au-

teur. II attendait un livre qui mit en lumiere toutes les epoques

d'ordre et de grandeur nationale, oii il iiy eut rien d'immole que les

principes anarchiques, ou I'ancienne France et la France nouvelle,

reconciliees sur le terrain de I'histoire, se donnassent fraternellement

la main. II comptait sans les passions contre-revolutionnaires, qui,

par un singulier hasard, se trouvaient, chez I'liistorien de son choix,

a leur plus liaut degre de vivacite.

En effet, M. de Montlosier, homme d'une parfaite bonne foi, mais

1. De la monarcliie frangoise depuis son elablissement jusqit'd nos jnurs, par M. le comte

de Montlosier, d^put^ de la noblesse aux Etats gendrnnx, 1814, t. I, avertissement.

2. Le gouverneinent imperial fut dtabli par le senatus-consiilte du 23 floreal an xii

(18 mai 1804).
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d'une conviction intraitahle, otait revonu do reniigration plein de res-

sentiment de la grande detaite de 171)1. Cette rancune qui debordait

en lui, son imagination la refoulait au loin dans le passe, et toute sa

theorie de Tliistoire de France en etait empreinte ; il avait rapporte

de ses luttes politiques et de son exil d'emigre des formules etranges,

nouvelles, plus enorgiques d'expression et non moins orgueilleuses

que celles de Boulainvilliers. Selon lui, le vrai peuple francais, la

nation primitive, c'etait la noblesse, posterite des hommes libres des

trois races melangees sur le sol de la Gaule ; le tiers etat etait un

peuple nouveau, etranger a I'ancien, issu des esclaves et des tribu-

taires de toutes les races et de toutes les epoques. Jusqu'au douzieme

siecle, I'ancien peuple avait seul constitue I'Etat; mais depuis lors,

le nouveau peuple, entre en lutte et en partage avec lui, I'avait de-

pouille graduellement de son pouvoir et de ses droits, usurpation

couronnee, apres six siecles, par les resultats sociaux du mouvement

de 1789. Tel etait pour M. de Montlosier le fond de notre histoire ; il

croyait voir la verite dans cette these passionnee, et ce fut elle qu'il

appliqua intrepidement au programme du premier consul. Indepen-

dant de caractere, il fit par ordre ce qu'il aurait fait de lui-meme si

la pensee lui en etait venue ; il profita de la mission qui lui etait

donnee comme d'un privilege qui lui assurait lapleine liberte d'ecrire.

Son ouvrage, qu'il termina en 1807, tendait a faire un axiome histo-

rique de la proposition suivante : Dans ses luttes de tons les temps

centre la bourgeoisie et les communes, la noblesse francaise a soutenu

une cause juste et defendu des droits incontestables.

Ainsi la guerre interieure etait posee comme une necessite de

notre histoire, et ce livre desire dans des vues de reconciliation

entre le passe et le present, etablissait que nul accord entre eux

n'etait possible; que toujours, quelle que fut la forme des evene-

ments, il y aurait au fond la meme chose, deux peuples ennemis sur

le meme sol. II eut ete difficile d'imaginer un resultat plus contraire

aux intentions de celui qui I'avait provoque. Le manuscrit de

M. de Montlosier fut soumis a I'examen d'une commission qui, sans

lui refuser les eloges do politesse, decida qu'il ne serait pas imprime.

Rentre dans le portefeuille de I'auteur, il y demeura jus([u'au jour
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ou une revolution Ten fit sortir, celle qui fit tomber I'empire. Quant

a I'empereur, il j eut la pour lui un singulier desappointement

;

mais sa conviction de la puissance de I'histoire et I'idee de la

mettre, corame les autres forces sociales, en regie administrative,

ne I'abandonna point; seuleraent il n'essaya plus de renouveler le

fond de la tlieorie historique, il se rabattit sur des regions moins

elevees de la science et s'occupa de faire continuer jusqu'a I'an-

nee 1800 les ouvrages de recit reputes classiques ou siraplement

d'une lecture usuelle. L'Histoire de France de Millot fut completee

sous la surveillance d'un de ses ministres, et il voulut qu'un autre

ministre dirigeat de meme la continuation des liistoires de Vellj et

du president Renault. On a de lui, sur ses volontes a cet egard, une

note imperieuse et pleine de verve dictee a Bordeaux, en 1808, au

milieu des premiers soucis de Timraense et fatale affaire d'Es-

pagne *

.

1. En voici de curieux fragments : « Je n'approuve pas les principes enoncds dans la

«I note du ministre de I'int^rieur ; ils etaient vrais il y a vingt ans, lis le seront dans

.' soixante, mais ils ne le sont pas aujourd'hui. Velly est le senl aiiteur un peu detaille qui

(I ait ecrit sur I'histoire de France. L'abrege chronologique du president Renault est un

« bon livre classique ; il est tres-utile de les continuer I'un et I'autre. Velly finit a Henri IV,

« et les autres liistoriens ne vont pas au dela du regne de Louis XIV. II est de la plus

« grande importance de sassurer de I'esprit dans lequel ecriront les continuateurs. J'ai

i< charge le ministre de la police de veiller a la continuation de Millot, et je desire que

« les deux ministres se concertent pour faire continuer Velly et le president Henault...

« On doit etre juste envers Henri IV, Louis XIII^ Louis XIV et Louis XV, mais sans

« §tre adulateur. On doit peindre les massacres de septembre et les horreurs de la revolu-

« tion du meme pinceau que I'inquisition et les massacres des Seize. II faut avoir soin

II d'^viter toute reaction en parlant de la revolution : aucun homme ne poiivait s'y opposer.

<i Le bliime n'appartient ni a, ceux qui out p^ri ni a ceux qui ont surv^cu. II u'^tait pas de

( force individuelle capable de changer les ^l^ments et de prevenir les dv(5nements qui

II naissaient de la nature des choses et des circonstances.

II II faut faire remarquer le d^sordre perp^tuel des finances, le chaos des assemblies

II provinciales, les pretentions des parlements, le defaut de regie et de ressort dans I'admi-

« nistration ; cette France bigarree, sans unite de lois et d'administration, etant plutot

« une reunion de vingt roj^aumes qu'un seul Etat, de sorte qu'on respire en arrivant a

II I'^poque oil I'on a joui des bienfaits de I'unite de lois, d'administration et de terri-

<i toire... L'opinion exprimee par le ministre, et qui, si elle etait suivie, abandonnerait un

« tel travail a I'industrie particuliere et aux speculations de quelque libraire, n'est pas

11 bonne et ne pourrait produire que des resultats facheux. » {Notice sur la vie et les ecrits

de Fontanes, par M. Sainte-Beuve. CEiivres de Fontanes, t. I.)
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La revolution avait eu de bonne lieure une (loiible tendance, an

dedans regalite sociale, an dehors I'agrandissement du territoire.

EUe atteignit, du premier elan de ses conquetes, la liniite du Rhin

et des Alpes; elle aurait du uiarquer la d'une nianiero invariable les

bornes du sol francais, et s'iniposer la loi de ne francliir ces bornes

(jue pour coinbattre, non pour conquerir; elle ne le fit pas, et ce fut

le grand vice de sa politique exterieure. Sous le consulat, notre

precieuse unite nationale etait deja compromise par des incorpora-

tions qui changeaient d'une nianiere bizarre la configuration du ter-

ritoire et que repoussaient tons les souvenirs'. L'empire se jeta

dans cette voie, et bientot il n"en connut plus d'autre; ce fut une

course effrenee vers la monarchie universelle, une manie de con-

quete sans fin, un jeu ruineux et perilleux. Alors, pour trouver des

precedents historiques, on remonta jusqu'au regne de Charlemagne,

et Ton etablit entre les deux empires un rapprochement faux et

pueril. Napoleon couronne de la main du pape pretait a cette illu-

sion que lui-meme sembla partager; mais entre la France de 1805

et la pretendue France du neuvieme siecle, il n'y avait dans le fait

rien de commun. Charlemagne, quelle qu'ait ete I'influence de son

genie administratif et de son instinct civilisateur, ne representait,

au plus haut de sa puissance, qu'une nationalite extremement res-

treinte, celle du peuple frank qui dominait toutes les autres sans

les avoir effacees et sans avoir detruit leur tendance a la separation.

L'empire des Carolingiens etait ne pour passer vite, et ce n'etait

pas a ce type de transition, mais a quelque chose d'horaogene et de

durable, qu'il eut fallu rattacher I'idee du nouvel Etat francais;

il y avait la une lourde meprise en histoire et en politique.

On peut dire qu'au milieu de I'enivrement des succes militaires et

malgre ces crises d'ambition qui travaillent les peuples comme les

individus, la nation ne voulut fermement et constamment que le

maintien de nos limites naturelles. Quelle que soit notre fortune.

1. Le Piemont fut reuni au territoire fran9ais le 11 septembre 1802; il foviiia les

ddpartements du I'o (clier-liou Turin), de Marengo (clief-lieu Alexandrie), de la Sezia

(chef-lieu Verceil), de la Stura (clief-lieu Coni) et de la Doiro (oliof-lieu IvreoJ.
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bonne ou mauvaise, I'idee de les reprendre ne se perdra jamais;

elle est profonderaent nationale et profondement historique. Elle se

refere non pas aux Franks, qui ne furent qu'un accident passager,

et superficiel, en quelque sorte, dans notre nationalite, mais au fond

meme, au fond primitif et vivace de cette nationalite, a la Gaule, soit

independante, soit romaine. On la voit poindre au doiizierae siecle

avec la renaissance du droit civil quand la fusion des races nouvelles

au milieu du fond commun s'est accomplie; il y en a des traces

visibles dans la politique de Philippe-Auguste et dans sa double

action vers le Nord et vers le Midi. On la voit reparaitre dans la

politique de Louis XI, ce roi du tiers etat qui semble avoir anticipe

I'esprit de la revolution francaise *. Sous Louis XIV, elle fut pres

de se realiser; enfln la revolution la reprit avec une force irre-

sistible, atteignit le but, et, par mallieur, alia plus loin.

Pendant que I'empire francais devorait de proche en proche les

Etats de I'Europe, republiques, principautes, royaumes, que les eve-

nements les plus gigantesques des temps passes se reproduisaient

sous nos jeux, et preparaient des catastrophes qui devaient, en nous

frappant, rendre nos esprits plus ouverts a I'intelligence de I'histoire,

les etudes liistoriques se relevaient pen a peu du grand choc de la

revolution. La troisieme classe de I'lnstitut renouait le fil un moment

brise des traditions scientifiques ; elle continuait I'oeuvre des bene-

dictins de la congregation de Saint-Maur et tous les travaux com-

mences sous le patronage des deux derniers rois. De 1806 a 1814,

trois volumes du recueil des historiens, deux du recueil des ordon-

nances, et un de I'histoire litteraire de la France, furent publics ^.

1. « Aussi desiroit fort qii'en ce royaume on usat d'une coutume, d'un poids, d'une

« mesure, et que toutes ces coutumes fussent mises en fran9ois en un beau livre... et si

« Dieu lui eut donne la grace de vivre encore cinq ou six ans sans §tre trop presse de

« maladie, il eUt fait beaucoup de bien a sondit royaume. « (Kemoires de Ph. de Comines,

liv. VI, cbap. Ti^ t. I, p. 398, 6i. de Godefroy, 1723.) — Voyez les Eludes historiques

de M. de Chateaubriand, t. IV, p. 219, et le Cours d'hisloire moderne de M. Guizot, 1828,

Xie le9on.

2. L'histoire litteraire de la France fut entreprise en 1723 par dom Rivet, assiste de

dom Poucet et de dom Colomb, religieux de I'abbaye de Saint-Vincent du Mans. De 1733

a 1747, dom Rivet publia huit volumes in-4o de ce grand ouvrage, qui aujourd'hui en
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Mais ce retour d'activite, dans un petit cercle derudits, avait pen de

retentissemeiit et peu d'infliience au dehors; il lie feconda pas le

talent des ecrivains decourages par la pression de plus en plus

accablante du despotisnie imperial; aucun essai de combinaison

nouvelle des elements de notre histoire ne parut ; tout resta, quant

a sa tlieorie, au point ou le dernier siecle I'avait laissee. La renom-

mee de Mablj, heritage de ce siecle, continua de dominer toutes

les autres; seuleraent I'ouvrage de mademoiselle de Lezardiere, peu

repandu dans le public, niais recherche des personnes studieuses,

se placait dans leur opinion a cote et meme au-dessus du sien. La

forme severe de cet ouvrage, qui, sous un de ses aspects, n'est qu'un

centon de fragments originaux, rameiia, en histoire, a la religion

des textes quelques penseurs que le regne absolu de la philosophie

avait habitues a n'avoir de foi que dans les idees. D'un autre cote,

le sentiment historique dans les choses d'imagination commencait a

eclore d'une maniere vague, il est vrai, indecise, et meme parfois

niaise, mais vive et capable d'entrainer. II y eut reaction contre

I'anatheme jete par I'ecole philosophique sur Thistoire du moyen

age; la Gaule poetique de M. de Marchangy, pleine d'enthousiasme

et de fatras, obtint un succes de vogue au declin de I'empire '; et dans

le meme temps les romances a la mode ne parlaient que de chate-

laines et de troubadours. La popularite de ce nouveau gout, quelque

leger qu'il fut, prepara les voies qui devaient conduire plus tard a un

renouvellement serieux de la forme et de I'esprit des compositions

historiques.

Une des grandes fautes de- Bonaparte, consul et empereur, fut

d'ecarter obstinement de ses combinaisons d'ordre social la liberte

forme vingt-deux. Le neiivieme volume fat publle en 1750 par dom Taillandier. Les trois

suivants, de 1756 a 1763, par dom Clement et dom Clemencet ; i'ouvrage resta inter-

rompu. En 1800, Bonaparte chargea I'lnstitut de le continuer. La classe d'liistoire et de

litterature ancienne, qui, en 1814, reprit son ancien nom, Acaclemie des inscriptions et

belles-lettres, a publi(5, de 1814 a 1841, huit volumes, dont le dernier ach^ve I'histoire

litteraire du treizieme siecle. Pour le recueil des Historiens des Gaules et de la France et le

Recueil des ordonnances des rots de la troisieme race, voyez plus liaut, chap. m.

1. La Gaule poetique, Oit I'histoire de France consideree dans les rapports avec la poesie,

t'eloquence et les beaiu-arts, 4 voL in-S", 1813.
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intellectuelle et la liberte politique, de ne voir dans Tune et dans

I'autre que des reveries d'ideologues, de ne pas comprendre que, par

le mouvement de tout le dix-liuitieme siecle, ce double instinct avait

recu chez nous la sanction que donne I'liistoire, qu'il fallait compter

avec lui comme avec un fait reel. Une fois reposee de I'anarchie et

rassasiee de gloire militaire, la nation devait se reprendre a desirer

les droits pour lesquels elle avait combattu dix ans et que lui refusait

I'empire. Ce principe de vie publique se reveilla tout d'un coup, sti-

mule par les soufFrances inoui'es des dernieres annees du regime im-

perial, par I'exces de la police, I'immense abus de la conscription,

la justice prevotale des commissions militaires, Tenormite des impots,

la tyrannic des prohibitions commerciales. Au milieu de nos desastres

de 1814, il y eut une sorte de resurrection du parti constitutionnel

de 1789 ; I'idee de la liberte politique reparut moins absolue qu'autre-

fois, cherchant, non le regne impossible de tons sur tous, mais de

fortes garanties pour les droits et les interets civils ^ C'est I'accord

soudain de cette idee avec les desirs etles projets des partisans de

I'ancienne royaute qui amena la restauration que les etrangers, dans

leur victoire, n'avaient ni cherchee ni prevue ^.

Toutes clioses, en ce monde, ont leur fin derniere, leur but ideal

qu'elles n'atteignent pas toujours, il s'en faut, mais qui n'en est pas

moins marque dans la logique de I'esprit liumain. Quel fut ce but

1. M Que Sa Majeste soit suppliee de maintenii" I'entiere et constante execution des lois

« qui garantissent aux Fran9ais les droits de la liberte^ de la surety, de la propriete, et a

« la nation le libre exercice de ses droits politiques. » (Rapport des cinq commissaires

nomm(5s par le Corps l^gislatif, Laine, Raynouard, Gallois, Flaugergues et Maine de

Biran, 30 decembre 1813.)

2. « Le Senat, considerant que, dans une monarchie constitutionnelle, le monarque

« n'existe qu'en vertu de la constitution ou du pacte social
;
que NapoMon Bonaparte,

(I pendant quelque temps d'un gouvernement ferme et prudent, avait donne a la nation

(I des sujets de compter pour I'avenir sur des actes de sagesse et de justice, mais qu'en-

(1 suite il a dechire le pacte qui I'unissait au peuple fran9ais...

« Considerant que, par toutes ces causes, le gouvernement imperial etabli par le sdna-

(( tus-consulte du 28 Horeal an xii ou 18 mai 1804^ a cesse d'exister...

« Le senat declare et decrete ce qui suit :

« Napoleon est dechu du trone, le droit d'heredite est aboli dans sa famille^ le peuple

<i francais et I'arm^e sont d^lies envers lui du serment de fidelite. » (Senatus-consulte du

2 avril 1814.)
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j»(iiii' la revolution qui ramena en France et remit sur le trone la fa-

niille (les Bourbons? En d'autres termes, quelle fut la tache politique

imposee alors a cette raniille?La voici' : reprendre d'une maniere

pratique, sur un terrain nivele, sur la base d'une societe homogene,

(laus lo calme d'un parf'ait accord entre le roi et la nation, I'ceuvre

avortee des grands tlieoriciens de 1791; remonter historiquement,

bien au dela des dernieres luttes, jusqu'aux grandes epoques du role

social de la rojaute, et de la dominer sur les passions et les factions

contemporaines ; adopter, dans ses principes legitimes et dans ses

resultats necessaires, la revolution que le peuple francais avait faite

et que I'Europe avait reconnue; enfin, comme gage de cette alliance,

joindre aux vieux insignes de la monarchic les couleurs nationales

de 1789, et, selon la noble expression, d'un orateur patriote, placer

les fleurs de lis de Bouvines sur le drapeau d'AusterlitzMJne pareille

mission etait belle, mais elle ne fut pas acceptee ; rien de cela ne fut

compris nettement par le prince en faveur de qui venait de s'accom-

plir un evenement providentiel.

Louis XVIII perdit une admirable occasion que le temps ne devait

plus ramener. Fai donnant la Cliarte constitutionnelle, il ne s'eleva

point jusqu'a la pensee d'un pacte egal et definitif entre le present

et le passe de la France, entre la raison pure et I'histoire. II tacha

de prendre fortement son point d'appui dans I'histoire, et en cela il

eut raison ; mais il se meprit sur la nature des grands changements

sociaux dont la succession remplit les six derniers siecles : il ne sut

reconnaitre ni ce qu'il y avait eu de revolutionnaire dans le progres

opere sous I'ancienne monarchic et par elle, ni ce qu'il y avait eu de

legitime dans la revolution de 1789. S'il est vrai que cette erreur

fut en grande partie le fruit de preoccupations politiques, il n'est pas

1. « La cocarde tricolore mai-que I'opoque du plus grand developpement de I'esprit

« liumain, de la plus haute gloire qui ait jamais et(5 accumulee sur une nation, de la

(( r^gt'n(5ration entiere de Tordro social... Si jamais I'auguste aiiteur de la Charto r^ta-

« blissait le signe que nous avons porte pendant un quart de sii>cle, assurement ce no

(I serait pas les ombres de Pliilippe-Auguste et de Heiwi IV qui s'indigncraient dans

(1 leurs tombeaux de voir les fleurs de lis de Bouvines et d'lvry sur les drapeaux d'Auster-

K litz. » (Discours du general Foy a la Clianibre dos deputes, seauco du 7 fevrier 1H31.)
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moins vrai que rincertitude qui regnait alors dans la theorie de

notre liistoire, que ranarcliie des sjstemes legues par le dix-hui-

tieme siecle, j contribua. On en voit la preuve irrecusable dans ce

preambule de la Charte, qu'une revolution nouvelle a fait disparaitre,

et qui, prive aujourd'hui de toute sanction legale, reste comme un

triste monument de I'etat des idees historiques a I'epoque oii il fut

ecrit :

« Nous avons considere que, bien que Tautorite tout entiere residat

« en France dans la personne du roi , nos predecesseurs n'avoient

« point hesite a en modifier I'exercice, suivant la difference des temps

;

« que c'est ainsi que les communes ont du leur affrancliissement a

« Louis le Gros, la confirmation et I'extension de leurs droits a saint

« Louis et a Philippe le Bel
;
que I'ordre judiciaire a ete etabli et deve-

« loppe par les lois de Louis XI, de Henri II et de Charles IX ; enfin,

« que Louis XIV a regie presque toutes les parties de I'administration

« publique par diff"erentes ordonnances dont rien encore n'avoit sur-

« passe la sagesse.

« Nous avons du, a I'exemple des rois nos predecesseurs, apprecier

« les effets des progres toujours croissants des lumieres, les rapports

« nouveaux que ces progres ont introduits dans la societe, la direction

« imprimee aux esprits depuis un demi-siecle, et les graves altera-

« tions qui en sont resultees : nous avons reconnu que le voeu de nos

« sujets pour une charte constitutionnelle etoit I'expression d'un

« besoin reel ; mais, en cedant a ce voeu, nous avons pris toutes les

« precautions pour que cette charte fiit digne de nous et du peuple

« auquel nous sommes fier de commander...

« Nous avons cherche les principes de la Charte constitutionnelle

« dans le caractere francois et dans les monuments venerables des

« siecles passes. Ainsi nous avons vu, dans le renouvellement de la

« pairie, une institution vraiment nationale, et qui doit Her tous les

« souvenirs a toutes les esperances en reunissant les temps anciens

« et les temps modernes.

« Nous avons remplace par la Chambre des deputes ces anciennes

« assemblees des champs de mars et de mai, et ces chambres du

« tiers etat, qui ont si souvent donne tout a la fois des preuves de
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« zele pour les interets du peuple, de fidelite et de respect pour I'au-

« torite des rois. En cherchant ainsi a renouer la cliaine des temps,

« que de funestes ecarts avoient interrompue, nous avons efface de

,
« notre souvenir, comme nous voudrions qu'on put les effacer de

« riiistoire, tous les maux qui ont afflige la patrie durant notre

«absence...

« A ces causes, nous avons, volontairement et par le libre exercice

« de notre autorite rojale, accorde et accordons , fait concession et

« octroi a nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et a

« toujours, de la Charte constitutionnelle qui suit '.»

Jamais theorie de I'liistoire de France n'avait ete proclamee de si

iiaut, et jamais il n'y avait eu rien de plus faux, rien de si arbitraire,

une telle contusion de faits et d'idees, D'abord apparait lesysteme de

Dubos dans sa conclusion finale : L'autorite tout entiere a toujours

reside en France dans la personne du roi; mais si la these monarchique

de ce sjsteme est corapletement admise, I'autre these, le droit tra-

ditionnel de liberte municipale, est totalement supprimee ; c'est a

l'autorite royale modifiant d'elle-meme son exercice qu'est attribuee

I'origine des municipalites libres : Les communes ont du leur affran-

chissement a Louis le Gros ; et cette grande institution des communes

du moyen age, ou la tradition fut rajeunie et fecondee par Taction

populaire, se trouve bizarrement rangee dans la classe des reformes

administratives et rapprochee, a ce titre, des lois et ordonnances du

seizieme et du dix-septieme siecle. Ensuite vient une reminiscence

du systeme de Mably dans la plus absurde de ses theses, la presence

d'une deputation bourgeoise aux assemblees nationales des Franks :

Nous avons remplace par la Chambre des deputes ces anciennes assemblees

des champs de mars et de mai, et ces chambres du tiers-etat*... Voila de

quelle maniere est donne I'esprit des temps anciens, et, quant aux

temps modernes, la renovation nationale de 1789, source desprin-

1. 4 juiii 1814.

2. Voyez plus liaut, chap. iii. — Cette these de Mably etait prise an serieux par

NapoltSou 5 lui-meme la consacra ofticioUement ilans les ceut-joiirs, en coiivoquunt ii Paris

les membres des colleges electoraiix eu assemblee exlraonlinaire du champ de mai. (Deeret

imperial Ju 13 mars 1815.)

I
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cipes liberaux de la Cliarte constitutionnelle, n'est pas ime seule

fois mentionnee dans le preambule de cette Charte ; il n'j a sur elle

que des allusions vagues et mesquinement haineuses'; il j a effort

pour la retraucher du nombre des belles epoques legislatives, pour

reculer ces epoques au dela du dernier siecle et les marquer toutes

du nom d'un roi. Les reticences et les meprises historiques tendent

ici au meme but : on veut prouver que la royaute fut, de to us temps

en France, I'unique pouvoir constituant, qu'elle exerca en tout et

sur tout, sans aucune interruption, un droit legislatif absolu et uni-

verse!, pretention historiquement vaine, et de plus injurieuse a la

nation qui, vingt-cinq ans auparavant, s'etait reconstituee par sa pro-

pre initiative. Le pouvoir constituant n'appartient a qui que ce soit

d'une facon permanente et exclusive ; c'est le levier de la Providence

;

elle le met, a chaque epoque de renouvellement politique, aux mains

des mienx inspires. Chez nous, le roi, le peuple, les corps de I'Etat,

des assemblees, des liommes de genie, I'ont exerce tour a tour; et

c'est de leurs travaux accumules durant des siecles qu'est sorti

I'edifice lentement construit de notre societe civile.

Sous ces references illusoires du passe au present, sous les effu-

sions de sentiments plus ou moins sinceres qu'amenaient les mots

sans cesse prononces de paix, d'amour, de legitimite, de royaute

paternelle, se cacliait, pour la restauration, une realite sombre et

perilleuse. C'est qu'elle relevait a I'etat de parti organise, de parti

vainqueur sans combat, de parti dans le gouvernement, Tancienne

noblesse, les emigres, tons les opprimes de la revolution, tous ceux

qui la condamnaient dans ses principes et dans ses actes, sans s'in-

quieter de faire le partage du bien et du mal, du vrai et du faux, de

la violence et du droit. L'amnistie de 1800 etait prise a rebours;

I'emigration cessait de se considerer comme amnistiee ; c'etait elle,

a son tour, qui amnistiait la nation ^. Ainsi, la subordination neces-

1. «La direction imprimee aux esprits depuis un demi-siecle, et les graves alterations

« qui en sont resultees... Renouer la cliaine des temps que de funestes ecarts avoient inter-

« rompue. » (Preambule de la Charte constitutionnelle de 1814.)

2. « II est bien reconnu que les regnicoles comme les emigres appelaient de tous leurs

M vceux un heureux cliangement, lors niGme qu'ils u'osaient encore I'esperer. A force de
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saire des partis a la masse nationale etait subitement rompue;

Toeuvro de fusion dans un nouvel ordre de clioses, entreprise par

IJonaparte, se trouvait arretee court; il y avait tendance en arriere

vers un but ({ue porsonne ne pouvait designer clairement, ni ceux

qui le desiraient, ni ceux qui s'indignaient, ni ceux qui prevoyaient

des catastrophes inevitables '. Entrainee par la violence de passions

et d'opinions obstinement retrogrades, la royaute de saint Louis at

de Henri IV, puissance a qui la tradition et sa propre nature faisaient

une loi de rimpartialite, ne pouvait plus remplir son role et s'identi-

fier avec la nation tout entiere. Un parti, lie avec elle par la fidelite

et le mallieur, la revendiquait pour lui seul, avec une apparence de

droits acquis. II fallait de deux clioses Tune, ou qu'elle pesat sur la

nation avec les principes de ce parti, oii qu'elle luttat contre lui pour

se soustraire a la tyrannie de ses exigences. C'est dans ralternative

de ces deux tendances coutraires qu'est toute I'liistoire de la raonar-

cliie restauree. La se trouve la fatalite qui la perdit, I'ecueil contre

lequel elle se brisa au moment meme ou elle se croyait le plus sure

de sa force et de son avenir.

C'est au milieu de cette nouvelJe situation politique, du trouble

moral qu'elle faisait naitre et des interets opposes qu'elle mettait en

presence que fut public, sous ce titre, De la monarchic frangoisc, I'ou-

vrage de M. de Montlosier, dont il a ete parle plus liaut. Le manu-

scrit rejete par I'empire trouvait, dans la division qui venait de

« malheurs et d'agitations, tous se retrouvaient done au meme point, tons y ^taient

(I arrives : les mis eii suivant une ligiie droite sans jamais en devier, les auti-es, apr^s

« avoir parcouru plus ou moins les phases ri^volutionnaires au milieu desquelles ils se sont

(( trouv^s. » (Discours prononc^ par M. le comte Ferrand, ministre d'Etat, en preseutant

la loi sur la restitution des bieus nationaux non veudus, 13 septembre 1814.) — « L'arm<5e

(I comme la France n'a pas besoiu de grace, I'armee comme la France n'a besoin de la

« clemence de personne.Ne parlez jamais damnistie aux armees nationales ni auxpeuples;

« I'amnistie nest que pour ceux qui out corabattu sous les drapeaux etraugers contre leur

(( patrie. n (Discours du general Foy a la Chambre des dt5putes, seance du :?8 mars 1822.)

1. « Que resultera-t-il de tout celaV Deux peuples sur le mi^me sol, aeharnes, irrt^con-

(I ciliables, qui se chauuiillerout sans relaclie et s'extermiueront peut-etre... Et qui pent

« dire les crises, la duree, les details de taut d'orages'? Car Tissue n'en saurait etre dou-

(I teuse : les lumieres et le si^cle ne retrograderout pas! " {Napoleon, ses opinions sur les

homines et sur les clioses, t. I, p. 1(57.)
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renaitre au sein du pays, un triste et bizarre commentaire ; il parut

sans aucun changement. Je vais en donner une idee complete ; et il

le merite a double titre, car il est, en dehors de la science actuelle,

le dernier des grands sjstemes historiques, et, de 1814 a 1820, son

action, bien que indirecte, fut considerable. II remua forteraent les

esprits par les vives repugnances qu'il soulevait; il provoqua, sur le

terrain de I'histoire, I'opposition et la controverse politiques. Quant

a sa part d'originalite, elle consiste surtout en ce que le point capital

de la uouvelle theorie se trouve place non, comme d'ordinaire, a

I'etablissement de la monarchic franke, mais a I'afFranchissement des

communes et au berceau du tiers etat. Venn apres Boulainvilliers,

Dubos, Montesquieu, Mablj et d'autres moins celebres, I'auteur

n'avait plus cette simplicite de conviction des premiers historiens

sjstematiques ; et comme, pour construire son theme, il travaillait,

non sur les textes originaux, mais sur les livres de seconde main, sa

methode fut de glisser, pour ainsi dire, entre tous les systemes

anterieurs. II les effleure tour a tour, emprunte a chacun d'eux

quelque chose, et les oppose Tun a I'autre, avec un certain art de

logicien'. II chemine ainsi en louvojant jusqu'au douzieme siecle,

et la, changeant tout d'un coup de marclie et de procede, il s'enfonce

d'une maniere directe, avec une force et des developpements qui lui

sont propres, dans la these antimonarchique et antiplebeienne du

comte de Boulainvilliers. Voici les propositions historiques, ou pre-

1. « II m'est impossible de prendre un parti entre les opinions qui ontdivis(5 M. de Bou-

« lainvilliers et M. I'abbe Dubos. Je ne puis etre de I'avis de M. de Montesquieu, quand

« il regarde le gouvernement feodal comme etabli avec les Francs »et par les Francs

« Je ne puis penser non plus, avec M. le president Renault^ que ce soit un effet de la

« faiblesse des derniers rois carlovingiens. Je ne puis penser avec M. de Valois et M. le pr^-

« sident Renault, qu'il n'y ait point eu ^e noblesse en France sous les deux premieres races
;

« je ne puis penser avec M. de Montesquieu qu'elle ait reside dans I'ordre des Antrustions.

« Si je parcours tout ce qui s'est (5crit sur ce sujet a I'^poque des Etats gen^raux, je me
« trouve dans le meme embarras. Je ne puis penser, avec les membres de I'ordre de la

u noblesse, que son institution se rapporte aux marinates et aux principes qui composaieat

« I'ordre des grands de I'Etat aux assemblies des champs de mars et de mai, ni, avec les

(1 dcrivains du tiers 6tat, que celui-ci ait le moindre rapport avec ce qui figure sous le nom

« de peuple aux assemblees des deux premieres races. » (Df! la monarohie frangoise, t. I,

p. 78 et 79, 6d. de 1814.)
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teiuliies tellos, doiit la serie coiistitue ce qu'ou pout nommer le coqis

de son systeine :

« L'origiiie des grandes institutions do ki Franco se confond avoc

I'origine meme dos trois grandes nations dont la nutre s'est

fornioo; aucun fait liistoriquo, aucune date no marque leur coni-

meneenient. — Lorsque les Romains entrerent dans les Gaules, les

justices seigneuriales, la servitude de la glebe, les censives, les

gnerres particulieres existaientdeja; il j avait des hommes ingenus

et des honinies tributaires; les terres elles-memes avaient des con-

ditions et des rangs. — La domination romaine, en s'etablissant

sur le pays, n'altera point cette liierarcliie : on continua a distin-

guer, dans les Gaules, des terres libres et des terres asservies, des

hommes libres et des tributaires; les justices seigneuriales furent

maintenues, et les cites continuerent de guerroyer entre elles, —
Les Francs n'exercerent point le droit de conquete, et respecterent

I'ordre de choses etabli avant eux. Clovis gouverna le pays selon

les coutumes gauloises; il conserva le regime des campagnes qui

etaient distribuees en seigneurs et en colons; il conserva de meme

le regime des cites, leurs senats, leurs curies, leurs milices. — Lo

lien feodal resulta des clienteles, qui dans la Gaule franque etaient

de trois especes : la clientele gauloise, la romaine et la germaine.

Par la premiere, qui etait servile, le faible faisait hommage an

puissant de ses biens, et lui payait redevance; par la seconde, qui

etait civile, des liens s'etablissaient entre le client et le patron, sans

que leur condition respective cliangeat; par la troisieme, qui etaic

militaire, des guerriers se devouaient a I'un d'entre eux, le suivaient

et partageaient avec lui les profits de la guerre. Ces clienteles, en

se melant, produisirent la foodalito. — Les hommes chercherent la

protection des hommes, les domaines la protection des domaines

;

les hommes et les domaines s'associerent dans les memos devoirs et

les memos services. La clientele gauloise, on Ton donnait servile-

niont sa terre, s'anoblit en s'unissant a la clientele germanique, ou

Ton donnait sa foi et son courage '.

I. De la monarchie fra)\(;oise, t. I, p. 2, 7, 10, 12, 13, 31, 33, 35, 39. —Jf ii iii pus besoin
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« Comme il fut permis a tons les liorames libres d'adopter la loi

« salique , les distinctions d'origine s'effacerent. La nationalite

« franque, les moeurs et les coutumes germaniques s'etendirent par

« degres a tons les habitants de la Gaiile, moins les tributaires et les

« esclaves. — Nos premiers rois n'avaient aupres d'eux qu'une poi-

« gnee de Francs sous le nom de Leudes. Au commencement de la

« deuxieme race, toute la France en est couverte. Sous Charles le

« Chauve, I'union est consommee; on designe par le nom de Francs

« tons les liommes libres. — Selon les moeurs des Germains, le service

« personnel, avili chez les autres nations, etait quelque chose de

« noble
;
prendre quelqu'un dans sa domesticite, c'etait lui accorder

« une distinction particuliere. Cette disposition, que I'exemple des

« Francs propagea peu a peu dans la Gaule, fit renvojer a la profes-

« sion des metiers et a la culture des terres ces miserables que les

« Gaulois, ainsi que les Romains, faisaient servir dans I'interieur des

« maisons. II en resulta un grand mouvement qui eleva tous les

« anciens esclaves a la condition de tributaires ou de roturiers, et

« abolit ainsi la servitude personnelle. — Un autre caractere essen-

ce tiel des moeurs germaniques etait la predilection pour le sejour de

« la campagne. Cette habitude se communiquant par degres a tous

« les hommes libres, sans distinction de races, il arriva que les villes,

c< delaissees par les families de quelque consideration
,
perdirent

« leurs senats, leurs curies, leurs milices, et ne furent plus peuplees

« que d'artisans, c'est-a-dire de tributaires ; I'organisation munici-

« pale, fondee par les Romains, et respectee par la conquete franque,

« disparut ainsi. — Lorsque tous les Gaulois nobles ou pleinement

de relever tout ce qu'il y a de m^prises et d'anachroiiismes dans ce pretendu tableau des

institutions primitives de la Gaule, dans la confusion des moeurs des Celtes avee les moeurs

des Germains et avec les moeurs feodales, ni ce qu'il y a d'absurde dans I'assertion que

le regime des tribus gauloises se conserva sous les Romains, ni ce qu'il y a d'impossible

dans I'hypotliese d'un mdlange par egale part entre les mceurs gauloises, les moeurs

romaines et les moeurs germaniques. Quelques rapports grossierement saisis entre le clan

celtique, la tribii germaine et la seigneurie du moyen Tige, sont le fondement de cette

tlieorie, qui a, par-dessus tout, cela d'etrange, qu'elle part de premisses analogues a celles

de Dubos pour arriver a une conclusion identique a celle de Boulainvilliers. — Voyez

VEssai sur la feodalite et les institutions de saint Louis, par M. Mignet, notes, p. 212 (1B22),

et Vllistoire des Gaulois, par mon frere Amedee Thierry.
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« libres furent deveiuis Francs, et que les moiurs franques se furent

« totaleinent propagees, les domaiiies gagnerent rimportance que

« peniaient les villes; ils se modelereiit sur les ancieiines cites, ils

(( devinrent des chateaux. Alors la guerre qui, auparavant, etait de

« cite a cite, se fit de domaine a domaiiie. — Voila pour le regime

« domestique et pour le regime civil; quant au regime politique, les

« changements ne furent pas moindres. Sous la premiere race, on

« n'avait vu en scene, pour les deliberations legislatives, que les

« grands et quelques leudes ; tons les liommes libres etant devenus

«Francs, ils furent tons appeles a deliberer sur les affaires de

« I'Etat'.

« Vers le douzieme siecle, temps ou les moeurs franques etaient

« completement etablies, I'ordre social se distinguait par deux carac-

« teres principaux: la puissance politique et legislative etait morcelee

« entre tous les domaines , et il n j avait plus d'esclaves. — II y
a avait, d'un cote les liommes francs, et de I'autre la classe des

« tributaires, classe qui formait Timmense majorite de la population,

« et que I'etablissement des communes eleva tout d'un coup a la

« franchise, c'est-a-dire a la condition de Francs. — Par I'octroi des

« cliartes de commune, il fut permis aux habitants des villes de former

« un senat, de s'imposer des tailles, de rendre ou fairerendre la jus-

« tice, de battre monnaie, de tenir sur pied une milice reglee. II n'est

« pas jusqu'au droit de guerre, ce fameux privilege des Francs, qui

« ne leur ait ete accorde. — Quelque enormes que semblent ces con-

« cessions, elles n'avaient en soi rien d'extraordinaire, c'etait la pra-

« tique ancienne de la monarchie. Au temps de la premiere et de la

« deuxieme race, les tributaires afi"rancliis, ou pour mieux dire ano-

1. De la monarchie frangoise, 1. 1, p. 21, 23, 24, 25, 28, 146. — II n'y a rien de commun
entre la guerre priv(5e des Germains, liommc contre lionime, famille contre famille, et la

guerre publique des cit^s gauloises ou de quelques villes gallo-rouiaines I'une contre

I'autre. L'exteiisiou des lucrurs frankes a tous les iiigeiuis de la Gaule, et I'abandon des

villes par la population liln-e, sont des inductions jmrement gratuites. Quand ou consulte

avec attention et reflexion les monuments liistoriques des deux premii-res races, on n'y

aperfoit pas un seul indice de la pretendue disparition du regime nuuiicipal. 11 resta tou-

jours dans les cites assez de mojurs romaines, et dans les coutumes assez de droit rouiain

our qu'une rt^action pflt avoir lieu contre les ma-urs et les coutumes gernianiques.
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« blis, sous le nom de Dmari.es, participaient sans reserve a tous les

« droits des.hommes francs ; mais entre les anciens afFranchissements

« et les nouveaux, il j eut de notables differences. — Et d'abord, les

« afifranchissements anciens, qui portaient un homme de la clas^<e

« des tributaires dans celle des Francs, etaient des actes purement

« individuels, sans consequence pour I'etat des conditions et des

« rangs. II n'en fut pas de meme d'une mesurepar laquelle les villes

« devenaient des especes de souverainete, mesure generale qui, s'as-

« sociant a une autre mesure generale, I'affranchissement des cam-

« pagnes, crea dans I'Etat un nouveau peuple, egal en droits a I'an-

« cien peuple, et de beaucoup superieur en nombre. II y eut d'autres

« differences encore plus graves. — Dans les temps anciens, quand

« un tributaire parvenait a la condition de Franc, il renoncait des

« lors aux habitudes et aux professions affectees a la classe tri-

« butaire, il adoptait les moeurs franques. Ici, au contraire, c'est une

« classe immense qu'on appelle au partage de tous les droits de la

« condition franque, en lui laissant les moeurs, les habitudes et les

« professions serviles *.

« Les rois de la troisieme race se firent les patrons et les promo-

« teurs de cette grande innovation qui bouleversait tout dans TEtat,

« les rangs, les moeurs, les lols, la constitution.— Quant a la noblesse,

« elle n'avait pas le droit de s'opposer a ce que le roi accordat des

« chartes d'affranchissement aux villes qui lui appartenaient. Elle ne

« Tessaja pas ; au contraire, elle fut entrainee par I'exemple, et les

« hauts barons etablirent, comme le suzerain, des communes dans

« leurs domaines. Mais on ne se contenta pas de cette marche gra-

ft duee et volontaire. Comme il se trouva quelques seigneurs en re-

c( tard, on provoqua le changement par des revoltes. Des agents du

« roi parcouraient les villes a la maniere de nos derniers propagan-

1. De la monarchie franQoise, t. I, p. 41, 103, 141, 149, 150, 151, 152. — Le singulier

abus que I'auteur fait ici dii mot franc, et la confusion entre le sens primitif de ce mot

comme appellation nationale et son sens derive, comme qualification sociale, I'assimilatioH

des affranchissements des villes et des bourgades anx manumissions par le denier, d'aprcs

la loi salique on celle des Ripuaires, sont de telles enormites en bistoire qu'il est inutile

de les rdfuter.

I
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« distes. Piirtout on los affranchissements n'etaient point accordes,

« ils etaient arraches
;
partout ou ils etaient accordes, le roi s'eta-

« blissait comme le seul maitre. — L'affrancliissement des cam-

it pagnes, qui vint apres celui des villes, fut conduit dans le meme

« esprit. Une ordonnance de Louis X avait proclame que, selon le

« droit de nature , chacun doit etre Franc ; cette doctrine des droits de

« Vhomme eut son effet, les paysans se souleverent, et Ton se mit,

« comme dans ces derniers temps, a massacrer les nobles et a incen-

« dier les chateaux. Ne nous etonnons point des exces de la Jac-

(( querie '... »

L:i se trouve, comme je I'ai deja dit, le point culminant du sjsteme

de M. de Montlosier ; c'est de la que I'auteur eclate a la fois contre la

puissance royale, I'unite sociale, I'egalite civile, I'ordre judiciaire, les

moeurs romaines et le droit romain. II le fait avec des formules qui

lui appartiennent en propre, et qui I'emportent de beaucoup en vehe-

mence sur celles de Boulainvilliers ; on sent que la revolution, avec

sa durete de langage dans un sens ou dans I'autre, et ses luttes a

main armee, a passe par la. Chez M. de Montlosier, les regrets aris-

tocratiques ont, dans leur amertume, quelque chose de sauvage ; le

depouille du 4 aout 1789 a pris en haine tons les principes, tous les

elements constitutifs de la societe moderne, tout ce qui, depuis six

siecles, grandit et s'eleve : la souverainete publique, la justice sociale,

la loi civile, la propriete mobiliere, la vie laborieuse, I'importance

du travail, I'estime accordee a la science et aux facultes de I'esprit.

II donne a ses invectives chagrines un ton nouveau, par I'emploi

d'une phraseologie qui substitue a I'idee de classes et de rangs, celle

de peuples divers, qui applique a la lutte des classes ennemies ou

rivales le vocabulaire pittoresque de I'histoire des invasions et des

conquetes. L'histoire critique, d'ordinaire si terne et si pen animee,

1. De la monarchic fran^oise, t. I, p. 153 h 157. — Si ce Lizarre apercti de ce qii'on

pourrait nomnier la partie revolutionnaire du role do rancieinie royaute manque de jus-

tesse et de mesiire, il faut reconnaitre qu'en 1814 il avait le mih-ite d'etre, pour ce qui

regarde le mouvement communal des douzieme et treizieme sii'cles, plus jiri-s des fails

r6els que ne I'etait I'opinion alors en cr(5dit, celle de raffrancliissement des conniumos par

voie de rt^forme administrative.
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prend par la, sous sa plume, un air de vie qu'elle n'avait eu ni dans

Touvrage de Roulainvijliers, ni dans celui de "Dubos, ni dans celui

de Mablj. On jugera, par quelques citations, de I'effet de cette verve

fantasque qui rajeunit, par la forme et les accessoires, un theme use

depuis longtemps :

« Deux peuples divers figurent dans I'Etat. L'un, tout antique, se

« retranche vers la dignite, et s'empare de tout le lustre ; I'autre

,

« tout nouveau, clierclie a acquerir de I'importance, et s'empare de

« toute la force. Pendant quelque temps, les deux peuples vivent

« parallelement Tun a I'autre, comme s'ils n'avaient aucun rapport

de regime et d'origine. A la fin, cependant, ils s'embarrassent, se

« heurtent et s'attaquent. Mais un peuple nouveau, qui n'a rien de

« droit, pour qui tout est de grace, convient beaucoup a I'autorite.

« Ce peuple a pour lui le monarque ; il se saisit, avec son aide, de la

« magistrature de I'Etat et de sa legislation. Le nouveau magistrat

« repousse sans cesse une constitution qu'il ne coniiait pas, ou qu'il

« n'a connue que dans une situation qui lui rappelle de douloureux

« souvenirs. Desormais toutes les lois sontdu jour, tousles principes

« du moment. II se forme une nouvelle liberte, qui est de detruire

« I'ancienne liberte ; une nouvelle franchise, qui est de detruire I'an-

« cienne franchise ; le nouveau droit public est de detruire I'ancien

« droit public.

« Cependant, aupres de ce peuple nouveau, que deviendra I'ancien

« peuple? II alaisse se former tranquillement ce nouvel ordre social

:

« il esperaity demeurer etranger; il va s'y trouver enveloppe. Quand

« il existait seul, il avait faconne a sa maniere ses rangs, sa hierar-

« chie et sa magistrature ; il avait ses comtes, ses pairs, ses seigneurs

« suzerains et dominants. Les noms se conservent; les realites sont

« effacees. L'ancien peuple se voit prive pen a pen de ses anciens juges,

« de ses lois anciennes, de ses anciennes formes. II faut qu'il se courbe

« sous des lois que ses peres n'ont point connues, qu'il adopte des

« moeurs que ses peres ont repoussees. 11 est etabli, comme loi d'Etat,

« que ses persecuteurs sont ses juges, ses inferieurs ses souverains.

« Dans ce renversement general, les lois de la France sont reputees

« etrangeres, les lois etrangeres sont devenues les lois de la France.



122 CONSIDl'RATIOiXS SUR L'lllSTOIRE DE FRANCE

« Les liberies de raneien peuple ne s'appellent plus que privileges,

« son ancieniie indepeudance barbarie'...

« Les proprietes mobilieres se balancent avec les proprietes immo-

« bilieres, Targent avec la terre, les villes avec les chateaux. La

« science s'eleve de son cote pour rivaliser avec le courage, I'esprit

« avec riionneur, le commerce et I'industrie avec les armes, Leslois

« romaines, que les lois franques avaient fait disparaitre, reparaissent

« avec les ma^urs romaines, que les ma}urs franques avaient effacees.

« Le nouveau peuple, s'accroissant de plus en plus, se montre partout

« triompliant. II defait les anciennes formes, on s'en empare ; rompt

« tous les anciens rangs, ou les occupe; domine les villes sous le nom

« de municipalites, les chateaux sous le nom de bailliages, les esprits

« sous le nom d'universites ; chasse bientot I'ancien peuple de toutes

cf ses places, de toutes ses fonctions, de tous ses postes ; finit par

« s'asseoir au conseil du monarque : impose la, de force, son esprit

« nouveau, ses moeurs nouvelles'-...

« La noblesse (je me servirai desormais de cette expression), la

« noblesse avait, dans ses terres, des hommes qui etaient sous son

« gouvernement : on les lui enleve.Elle avait le droit de guerre : on

« le lui ote. Elle avait le droit d'impot : on I'abolit. Elle avait I'usage

« de s'assembler dans des fetes guerrieres : on les supprime. Elle fai-

'« sait elle-meme le service de ses fiefs : on Ten dispense. Elle avait

« le droit de battre monnaie : on s'en empare. Elle avait le droit d'etre

« jugee par ses pairs : on I'envoie a des commissions de roturiers.

« Elle mettait une grande importance j\ ne point payer de tributs : on

« I'impose. Enfin, apres lui avoir fait subir toutes les injustices, toutes

« les tyrannies, toutes les spoliations, on imagine, pour couronner

« toutes ces manoeuvres, de la presenter elle-meme comme coupable

« de tyrannie et de spoliation. Tel est le systeme qui est poursuivi

M pendant trois siecles ^. »

Dans ces pages si etrangement passionnees, sous cette colore qui

1. De la monarchie frau^oise, t. I, p. 1()3 h 165.

2. Ibid., p. 175.

3. IbiiL, p. 181 et 182.
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s'attaque a I'ceuvre des siecles ecoules depuis le douzieme, il j avait,

a I'etat de germe, un nouvel apereu historique, et si I'auteur a mal coii-

clu, il a iiettement pose les deux termes de la question. M. de Mont-

losier dit vrai : la grande lutte sociale des sept derniers siecles eut

lieu entre les traditions de la vie civile, et les instincts de la vie bar-

bare adoucis par le christianisme et colores par le sentiment de I'hon-

neur et par la foi d'homme a liomme ; entre I'egalite devant la loi, et

I'inegalite hereditaire sous la sanction de la coutume ; entre I'unite

nationale, et le morcelleraent de la souverainete ; entre les mceurs

romaines, et les moeurs germaniques. Admirateur enthousiaste du

monde feodal qu'il n'avait vu qu'en reve, et dont il embrassait les

derniers vestiges, il fit un sjsteme pour prouver que toute liberte et

tout pouvoir etaient le droit de la noblesse, et Teffet serieux de ce

systeme fut de signaler d'une maniere plus frappante I'apparition du

tiers etat sur la scene politique. Quelquedose d'extravagance qu'il y

eut au fond de sa theorie, le premier il a senti vivement d'ou procede

I'ordre social moderne, et assigne au douzieme siecle son veritable

caractere, en y placant une revolution mere de toutes celles qui sont

venues depuis'. C'est le merite qu'il faut lui reconnaitre, et, surce

point, I'esprit de parti a servi a donner plus de puissance et de vie

a ses apercus d'historien. II a vu le mieux ce qu'il haissait le plus,

ce qu'il aurait voulu detruire, dans le passe comme dans le present^.

Le sjsteme de M. de Montlosier, qui, s'il eut paru sous I'empire,

n'aurait eu d'autre poids que celui d'une opinion isolee, puisait

dans I'etat des clioses et des esprits une veritable importance. Beau-

1. (( Telle est cette grande revolution^ qiii a ^te elle-meme la source dune multitude

« de revolutions; qui, en se propageant dans toute I'Europe^ I'a couverte de guerres et de

« troubles, a rempli I'empire d'Alleinagne de villes imperiales, I'ltalie de republiques ; a

« r^pandu partout une multitude de droits nouveaux, d'etats nouveaux, de doctrines et

« de constitutions nouvelles. » {De la monarchie frangoisc^ t. I, p. 136.)

2. Voici, sur la revolution de 1789, son jugement paradoxal, en apparence, mais qui

ne manque ni de sens ni de portee historique : « Le peuple souverain, qu'on ne le blame

I' pas avec trop d'amertume : il n'a fait que consommer I'oeuvre des souverains ses pre-

(1 decesseurs. II a suivi de point en point la route qui lui etait tracee depuis deux siecles

« par lesrois, par les parlements, par les liommes de lois, par les savants. » (Ibid., t. II,

p. 209.)
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coup (le personnes se soiiviennent d'avoir ote frappeos de I'espece

de fatalite qui seniblait ecrite dans ces formules, revenant presque a

cliaque page dii livre : deiw (jrands ennenns, I'ancien peuj)le et le nou-

veati peiipleK Ou vojait se refloter la, de siecle en siecle, la division

actuelle des pai'tis. Ce fut surtinit ai)res les cent-jours et Tinvasion

de 1813, apres la reaction violente qui, ou i(SI(), IVappa au liasard,

et sans epargner le sang, sur les hommes de I'empire et de la revo-

lution, que cotte vue de la France, condamnee par sa propre his-

toire a former deux camps rivaux et inconciliables
,
parut aux ima-

ginations (iuel(iue chose de grave et de projjhetique. La theorle de

la dualite nationale (qu"on me passe cette expression) fournit alors

a chacun des deux partis opposes, au parti de la revolution et de la

cliarte, comme a celui de la contre-revolution, des allusions et des

formules. Les pamphlets et les journaux de I'opinion ultra-royaliste

faisaient etalage du nom de Francs; ce nom dont M. de Montlosier

avait tant abuse, ils I'appliquaient, soit au sens propre , soit par

figure, a tout ce qui avait combattu pour la cause de I'ancien

regime, meme aux paysans bretons et vendeens ^. A cette revendi-

cation semi-poetique d'une nationalite privilegiee , des ecrivains de

I'autre parti repondirent en proclamant , comme un defi , la natio-

nalite gauloise des communes et du tiers etat, et en la revendiquant

pour le peuple de la revolution et de I'empire. Contre le nouveau

svsteme qui, rattachant la roture a la foule sans nom des tributaires

de toute race, lui attribuait une origine ignoblement servile, nous

relevames I'opinion de I'asservissement par la conquete, le sjsteme

de Boulainvilliers
;
je dis nous, parce que je suis I'un de ceux qui,

vers 1820 , firent de la polemique avec I'antagonisme social des

Franks et des Gaulois^ M. Guizot en fit la these principale d'un de

ses plus celebres pamphlets, de son manifeste de rupture avec le

pouvoir qui, apres six annees d'une politique indecise, venait de

1. De la monarcliie franroise, t. II, ]>. 145 et jiassim.

2. Voyez le Conservateur, VObservateur tie la marine, et les autres eerits perioJiques de

la meme opinion, 1817 a 1820.

3. Voyez, dans lo volume intitule Dii ans d'ctudef hiKloriques, les nioroeaux oxtraits

dn Censeiir eiiropeen, 2 avril, I*"" et 12 mai 1820.



CHAFITRE IV 125

s'abandonner franchement au parti contre-revolutionnaire \ Voici

quelques phrases dont la hauteur d'accent montre que, sous cette

forme d'emprunt , la lutte des interets presents etait encore vive et

serieuse :

« Je me sers de ces mots, parce qu'ils sont clairs et vrais. La

« Revolution a ete une guerre, la vraie guerre, telle que le monde

c< la connait entre peuples etrangers. Depuis plus de treize siecles, la

« France en contenait deux, un peuple vainqueur et un peuple

« vaincu. Depuis plus de treize siecles , le peuple vaincu luttait pour

« secouer le joug du peuple vainqueur. Notre liistoire est I'histoire

« de cette lutte. De nos jours une bataille decisive a ete livree ; elle

« s'appelle la Revolution.

« C'est une chose deplorable que la guerre entre deux peuples

a qui portent le meme nom
,

parlent la meme laugue, ont vecu

« treize siecles sur le meme sol. En depit des causes qui les sepa-

« rent, en depit des combats publics ou secrets qu'ils se livreni

« incessamment, le cours du temps les rapproche, les mele, les unit

« par d'innombrables liens , et les enveloppe dans une destinee com-

« raune, qui ne laisse voir , a la fin
,
qu'une seule et meme nation,

« la ou existent reellement encore deux races distinctes, deux situa-

« tions sociales profondement diverses.

« Francs et Gaulois, seigneurs et pajsans, nobles et roturiers,

« tons, bien longtemps avant la Revolution , s'appelaient egalement

« Francais, avaient egalement la France pour patrie. Mais le temps,

«qui feconde toutes clioses, ne detruit rien de ce qui est; il faut

« que les germes, une fois deposes dans son sein, portent tot ou

« tard leurs fruits. Treize siecles se sont employes parmi nous a

« fondre dans une meme nation la race conquerante et la race con-

M quise, les vainqueurs et les vaincus. La division primitive a tra-

ct verse leur cours et resiste a leur action. La lutte a continue dans

1. « Un ministere est tombe sous les coups de la contre-r^volution, un ministere nou-

" veau s'est foi-m6 par son influence et a son proHt. Le pouvoir a subitemeut cherch^ et

i( trouve un autre camp, dautres amis ; on sait d'oii ils viennent, e'en est assez pour savoir

(I oil ils vont. » (Du gouvernemenl de la France depuis la resiauration, et du ministere actuel,

par F. Guizot, p. 7, 1820.)
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« tous les ages, sous toutes les formes , avec toutes les armes ; et

« lorsqu'en 1789 les deputes de la France entiere ontete reunis dans

« uue seule asseinblee, les deux peuples se sont hates de reprendre

« leur vieille querelle : lejour de la vider etait enfin venu'.., »

Le systeme de Boulain-villiers, non-seulement accepte par des ple-

beiens defeuseurs des droits populaires, mais soutenu par eux

dogmatiquement, c'etait la uu siiigulier plienomene. Eu politique,

cela voulait dire que ceux /^ui trouvaient bon de s'intituler fils des

vaincus du cinquieme siecle etaient les vainqueurs de la veille, surs

de leur cause pour le lendemain ; en histoire, c'etait le terme extreme

de la decomposition des anciens partis. Des deux grandes hypotheses

historiques du dix-huitieme siecle, Tune, celle de Dubos, la negation

de tout exercice du droit de conquete par les Franks , venait d'etre

niise en oeuvre par M. de Montlosier dans une theorie ultra-aristo-

cratique; I'autre, celle de I'asservissement des Gaulois, passait de la

noblesse a la roture. Ainsi, toutes les deux se trouvaient au service

de passions politiques diametralement contraires a celles que , dans

I'origine, elles avaient servies ou flattees. Get etrange revirement

devait etre et fut, en efFet, leur dernier signe de vie.

J'aborde une epoque de travauxremarquableset de grands progres

en histoire. L'annee 1820, qui vit finir I'espoir d'une transaction paci-

fique entre les deux partis que la revolution avait crees
,
qui remit

tout aux chances plus ou moins prochaines, plus ou moins eloi-

gnees, d'une crise sociale, eut, par compensation, cela d'heureux,

qu'elle marque la date d'un beau mouvement de renovation dans

les sciences morales et politiques. Ceux qui refusaient leur adhesion

aux doctrines et aux projets du gouvernement (et la plupart des in-

telligences jeunes et fortes furent de ce nombre), exclus de la car-

riere des fonctions publiques, se renfermerent, en attendant I'avenir,

dans I'etude et les travaux solitaires. Ce temps d'arret, unique peut-

etre, ou le repos n'etait pas de I'oppression, ou la delivrance appa-

raissait comme certaine, fut fecond pour les esprits contraints de se

replier sur e.ux-memes, et de borner leur activite aux clioses pure-

1. Du gouvernement de la France depuis /a reslauration, et du minisihe acluvl, ji. 2 et 3.
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ment speculatives. II n'y eut pas, durant dix annees, cette absorp-

tion de toutes les capacites, cette prodigieuse depense d'horames

publics que font les gouvernements soutenus et diriges par I'opinion

Rationale. En s'appliquant aux reclierches studieuses, la jeunesse du

parti rejete loin des affaires j porta toute I'ardeur de ses esperances

combattues, et le stoicisme de son attachement aux principes qu'on

voulait detruire. Ainsi, ily eut, pour leslettres, une classe d'hommes

jeunes et devoues, dont I'ambition n'avait de chances que par elles
;

il y eut une passion de renouvellement litteraire associee par I'opi-

nion aux honneurs et a la popularite de I'opposition politique. Le

professorat s'eleva au rang de puissance sociale ; il y avait pour lui

des ovations et des couronnes civiques *, et, chose qui peut-etre ne

se reverra plus, il y avait des salons ou le succes etait pour la parole

la plus grave, sur les questions les plus elevees de la philosophie

morale, de I'histoire et de I'esthetique. L'histoire surtout eut une

large part dans ce travail des esprits et dans ces encouragements du

monde. On avait soif d'apprendre, sur ce passe dont I'ombre sem-

blait encore menacante, la verite tout entiere, et de la vinrent, spe-

cialement pour les etudes historiques, dix annees telles que la France

n"en avait jamais vu de pareilles.

A Dieu ne plaise que j'attenue en quelque chose la gloire de la

grande ecole d'erudits anterieure a la revolution ! quel que soit le

progres actuel
,
quel que puisse etre le progres a venir, cette gloire

restera belle et intacte. Lesoeuvresdesbenedictins de Saint-Maur et

de Saint-Vannes et celles des savants laiques qui les ont imites sont,

comme I'a dit un ecrivain de genie, I'intarissable fontaine oii nous

puisons tous^. lis ont recueilli et mis au jour tout un monde de

faits enfouis dans la poussiere des archives ; ils ont fonde la chrono-

logic, la geographie, la critique de l'histoire de France; mais en his-

1. L'immense succes des cours de MM. Villemaln et Cousin (lilleralure frariQaise et his-

toire de la philosophie morale) date de 1819. lui 1821, M. Guizot ouvrit son celebre cours

d'histoire moderne, suspendu a la fin de 1822 et repris en 1828. De 1828 aux derniers

mois de 1830, ces trois cours, professes concurremment a la SorLonne, attirerent une

affluence d'auditeurs dont le souvenir est piesque fabulenx.

2. M. de Chateaubriand, Etudes historiques, preface, p. xix, ^d. de 1831.
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toire , il J a dt'iix t.u-lios distinctes, deux ordrt^s de travaux que

I'ambition de I'esprit luinuiin teute simultanenient, niais qui, pour

le succes, en depit do. iiotre volouto, vont toujuurs a la suite Tun de

I'autre. La recherche et la discussion des faits, sans autre dessein

qlie I'exactitude, n'est qu'une des faces de tout probleme histo-

rique; ce travail accompli, il s'agit d'interpreter et de peindre, de

trouver la loi de succession qui enchaine les faits Tun a I'autre, de

donner aux evenements leur signification, leur caractere, la vie enfin,

qui ne doit jamais manquer au spectacle des clioses humaines. Or,

comme j'ai deja eu I'occasion de le montrer, toutes les tentatives

faites, avant 1789, pour repondre a la premiere de ces taches, ont

ete bonnes et grandes; mais celles qui ont eu pour objet de repon-

dre a la seconde furent presque toutes mesquines et fausses '. Le

sncces en ce genre etait reserve a des temps posterieurs; I'ordre

logique des idees et la nature des travaux le voulaient ainsi ; et, de

plus, il J eut a cela des motifs irresistibles, nes de circonstances

exterieures, etrangeres au developpement de la science.

L'histoire donne des lecons, et, a son tour, elle en recoit; sou

maitre est I'experience, qui lui enseigne, d'epoque en epoque, a mieux

voir et a mieux juger. Ce sont les evenements, jusque-la inoiiis, des

cinquante dernieres annees, qui nous ont appris a comprendre les

revolutions du mojen age, a voir le fond des choses sous la lettre

des chroniques, a tirer des ecrits des benedictins ce que ces savants

hommes n'avaient point vu, ce qu'ils avaient vu d'une facon partielle

et incomplete, sans en rienconclure, sansenmesurerlaportee.Illeur

manquait I'intelligence et le sentiment des grandes transformations

sociales. lis ont etudie curieusement les lois, les actes publics, les for-

mules judiciaires, les contrats prives; ils ont discute, classe, analyse

les textes, fait dans les actes le partage du vrai et du faux avec une

etonnante sagacite ; mais le sens politique de tout cela, mais ce qu'il

y a de vivant pour I'imagination sous cette ecriture morte, mais la

vue de la societe elle-meme et de ses elements divers, soit jeunes,

soit vieux, soit barbares, soit civilises, leur echappe, et de la resultent

1. Voyez ce que j'ai ilit la-ilessus ilans mes Lettres sur l'histoire de France, lettres I i\ V.
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les vides et I'msuffisance de leurs travaux. Cette vue, nous I'avons

acquise par nos propres experiences, nous la devons aux prodigieuses

mutations du pouvoir et de la societe qui se sont operees sous nos

jeux; et, chose singuliere, une nouvelle intelligence de I'histoire

semble naitre en nous, a point nomme, au moment ou se complete

la grande serie des renversements politiques, par la chute de I'empire

eleve sur les ruines de la republique francaise qui avait jete a terre

la monarchie de Louis XVI.

Ainsi s'est produite au dix-neuvieme siecle une ecole historique

nouvelle ; c'est le nom qui lui a ete donne S quoiqu'a vrai dire il n'y

ait pas ecole, car il n'y a pas un maitre et des disciples, une doctrine

et des adeptes ; mais une diversite d'esprits, de methodes et de re-

cherches, et, dans cette diversite^ ce qui est remarquable, une grande

analogie d'instincts, de tendances et de but. Pour tons, le but commun

est de s'attaquer aux problemes fondamentaux et de poser, d'une

maniere definitive, les bases de notre histoire nationale: Aussi de-

puis cette renaissance des etudes historiques, la science de nos ori-

gines, des vieilles institutions et des vieilles moeurs, a-t-elle atteint

un degre de certitude et de fixite dont elle etait loin jusque-la. C'est

depuis ce temps que les systemes ne roulent plus les uns sur les autres,

que les opinions ne sont plus individuelles, que les questions ne sont

plus traitees le meme jour d'une facon contradictoire, que les solu-

tions donnees par un ecrivain de sens et de savoir sont acceptees

par tons les autres, qu'il y a, sur les points essentiels, un consente-

ment unanime, un travail progressif ou chacun ajoute quelque chose

a I'ceuvre de ses devanciers. Dans le siecle dernier, aucune opinion

n'etait reellement assise ; autant de dissertations nouvelles, autant

de nouvelles solutions ; aucune erreur n'etait deflnitivement con-

damnee, aucune verite deflnitivement reconnue. Oii I'un ne voyait

que du droit romain, I'autre n'apercevait que les moeurs et les lois

germaniques ; oil Tun trouvait la monarchie pure, I'autre admirait la

pure liberte. II y avait une perpetuelle preoccupation quant a de pre-

1. On rencontre ce nom pour la premiere fois dans les Etudes h'uloriques de M. de Cha-

teaubriand, publides en 1831 ; voyez la preface de cet ouvrage, p. xliv et lxxx.

9
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tendueslois fondamentales et auxprincipes dii dmit pul)lic IVanoais.

La (luestion des benefices royaiix sous la premiere race s'einbrouillait

par le dogma moderne de I'iiialienabilite du domaine ; la souverainete

absoluedu roi jetait uii image sur le probleme de retablissement des

communes; le fait legal, sans cesse present, empecliait d'avoir une

vue nette du fait reel '.

On pent juger de la valeur et du degre d'originalite des travaux

liistoriques modernes, par la nature des questions resolues d'une

maniere neuve ou posees pour la premiere fois depuis vingt ans. Le

nombre de ces questions est enorme; je ferai un recensement som-

maire de celles qui meritent d'etre signalees comme capitales :

Le probleme, si difficile et si important, de nos origines nationales,

les races primitives, leur filiation, leurs diversites de caractere et

d'instincts sociaux ont ete I'objet de recherches plus approfondies ,

de distinctions plus siires, plus variees, plus delicates. Sur les popu-

lations de I'ancienne Gaule et de la Germanic, on a donne autre

chose que des redites des ecrivains de I'antiquite. On a examine,

peuple a peuple, tribu a tribu, les conquerants du cinquieme siecle,

et trouve, dans des differences de caractere, dans des inegalites de

culture morale, la cause des varietes que presente la constitution de

1. M. de Chateaubriand a dit la raeme chose avec une vivacite d'expression qui n'ap-

partient qu'a lui : « Khlovigh, dans nos annales ante-revolutionnaires, ressemble a

« Louis XIV, et Louis XIV a Hugues Capet. Ou avoit dans la tete le type d'une grave

« monarchic, tonjours la meme, raarchant carrement avec trois ordres et un parlement

M en robe longue ; de la cette monotonie de r^cits, cette uniformite de moeurs qui reud la

« lecture de notre histoire gt^nerale insipide... Mais si nous apercevons les faits sous un

« autre jour^ ue nous tigurons pas que cela tienne a la seule force de notre intelligence.

M Nous venous apres la monarchie tombee, nous toisons a terre le colosse bris^, nous lui

« trouvons des proportions diff^rentes de celles qu'il paroissoit avoir lorsqu'il (5toit debout.

« Places h, un autre point de la perspective, nous prenons pour un progr^s de I'esprit

(I iuimain le simple r^s.iltat des ^viSnements, le derangement ou la disparition des objets.

« Le voyageur, qui foule aux piods les mines de Th6bes, est-il lEgyptien qui demeui-oit

« sous une des cent portes de la cite de Pliaraon? » {Etudes historiques, preface,

p. XXXIX et XL.)

L'homme d& genie qui a (5crit ces lignes donne Ji la nouvelle (5cole historique franfaise

le beau titre d'tScole politique; mais en memo temps il I'avertit de ne pas trop croire i\

elle-mcme et de rendre une pleine justice aux travaux de ses devanciers ; conseil bon fi

suivre, meme quand il ne viendrait pas de si liaut.
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leurs etablissements sur le territoire romain. On a distingue dans le

royaurae des Franks plusieurs zones politiques, et des nuances de

moeurs et de populations sous les noms de Neustrie et d'Austrasie.

On a marque, d'une maniere plus ou raoins precise, le point d'origine

de la nation francaise, melange de diverses nationalites preexistantes,

et separe ainsi I'histoire de France proprement dite de I'histoire de

la Gaule franke '

.

Le fait de la conquete a ete etudie dans ses consequences politiques

et civiles; la societe gallo-romaine et la societe des conquerants ger-

raains ont ete analysees chacune a part. L'etat des personnes dans

les deux races, la classification des conditions sociales, les institutions

politiques, les institutions locales, ont ete envisagees d'une maniere

plus nette, plus exacte, plus conforme au vrai sens des textes origi-

naux. On a cherche a se faire une juste idee des eflfets de I'invasion

des Barbares sur l'etat moral de la Gaule ; on a fait ressortir le cote

politique de Faction et de I'influence du clerge gallo-romain. La

perpetuite du droit romain apres la chute de I'empire, et la conser-

vation plus ou moins entiere du regime municipal ont ete reconnues

et etablies sur des preuves incontestables. On a etudie les variations

de l'etat frank dans son organisation interieure et dans ses rapports

avec les peuples voisins. On a fixe le caractere, si mal determine

jusque-la, de la rojaute et des asserablees nationales sous les deux

premieres races ; on a rattache a des transformations de la societe,

a des mouvements nationaux, a de grandes necessites politiques, les

causes des revolutions succes^ives qui renverserent les deux dynasties

frankes.

Une grande place, mais sans exageration soit romanesque, soit

philosophique, a ete donnee a Charlemagne, corame administrateur

et legislateur. On a analyse et decrit son gouvernement sous toutes

ses faces. On a suivi la marche et recherche les causes du demem -

brement de son empire ; on I'a explique par la grande loi de la sepa-

1. « Pour les deux premieres races, j'adopte gen^ralement les idees de Vecole modeme ;

(I je ne transforme point les Franks en Francois; je vols la societe romaine stibsister

« presque tout entifere, dominee par quelques Barbares, jusque vers la fin de la seconde

« race. » (M. de Chateaubriand, Etudes hisloriques, preface, p. cxv.)
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ration des Etats formes en dqjit des convenances naturelles et des

repugnances nationales.

Le regime feodal a ete considere d'une maniere calme et impar-

tiale comme une revolution necessaire. On a etudie, d'epoque en

epoque, le vasselage, la hierarcliie des terres et des services, toute

I'organisation, tous les elements de la societe feodaie, dans leur va-

riete et leur complexite. On a remarque , dans le fractionnement

du territoire sous la feodalite, des divisions correspondantes aux

divisions naturelles et physiques, et d'autres provenant de varietes

morales parmi la population melangee, a differents degres, de Bar-

bares et de Gallo-Romains. Des reclierches speciales ont faiteclater

sous un nouveau jour le fait d'une nationalite meridionale, opposee,

jusqu'au treizieme siecle, a la natioilalite francaise, et distincte de

celle-ci par la langue, Tesprit, les moeurs, I'etat social, toute la civi-

lisation.

La grande question du mouvement communal des douzieme et

treizieme siecles a ete mise pour la premiere fois a son veritable

rang. On a reconnu I'etendue et la puissance de ce mouvement, ana-

logue, par son caractere et ses effets, aux revolutions de nos jours.

On a recherche les divers principes, les elements multiples de la

formation des communes ; on a suivi leur destinee dans ses progres,

ses fluctuations, sa decadence ; on a attribue une large part a Tim-

pulsion populaire dans Taffranchissement ou, pour mieux dire, la

renaissance des villes municipales ^

1. « Louis le Gros ii'a point affranolii les communes, comme I'a si longtemps assure

« I'ancienne ecole liistorique ; mais le mouvement insurrectionnel general des communes

« dans le onzieme siecle, qu'a remarqu^ 1 ocole moderne, ne doit C'tre admis qu'avec

« restriction : cette ecole s'est laisse entrainer sur ce point a I'esprit de systeme. i)

(M. de Chateaubriand, Etudes Ibtstoriques, preface, p. cxxii.)

II est a regretter que I'adhesion de I'illustre ecrivain n'ait pas 6ti complete sur ce point

fondamental. Ses reserves, quoique vaguement 6noncees, ont, par I'immense autorite de

sa parole, produit une certaine hesitation et un certain trouble dans la science. A bien hi

considcrer pourtant, cette dissidence n'avait rien d'essentiel, car ceiix qui ont accordti le

plus au fait de I'insurrection populaire dans I'tHablissement des communes, no I'ont point

donnd comme le principe unique de cet dtablissement ; ils ont toujours distingu»^ trois

principes de la revolution communale : les restcs du rc^gime municipal romuin, I'insur-

rection et I'octroi lihre.
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Le caractere nouveau , le role vraiment liberal de la royaute sous

la troisieme race, point de vue conforme a la tradition des classes

bourgeoises, mais rejete par I'ecole pliilosophique, a passe definiti-

vement dans la science. Les efforts du pouvoir rojal pour se faire une

place en dehors de la feodalite, les travaux politiques de Louis le Gros,

les travaux legislatifs de Philippe-Auguste et de saint Louis, ont recu

leur appreciation derniere, selon la justice et le bon sens. On a donne

toute son importance a la grande lutte des legistes centre I'aristo-

cratie feodale; on a recherche les origines et signale fortement I'ap-

parition du tiers etat. Son histoire manquait, elle etait fauss'ee, en

sens contraires, par ses amis et par ses ennemis ; on a suivi son de-

veloppement graduel a travers les progres et a travers la decadence

des (3ommunes proprement dites.

La renaissance du droit civil, la transformation des coutumes, le

progres, lent mais continu, vers I'unite de legislation, I'unite de ter-

ritoire, I'unite administrative, I'unite d'esprit national, tout cela a

ete reconnu et decrit sans prevention d'aucun genre. On a etabli, avec

une grande abondance d'apercus , les rapports intimes qui existent

entre I'histoire politique de la France et I'histoire de TEglise aux

differentes epoques du moyen age. II y a une lacune pour ce qui re-

garde les Etats generaux, ebauche imparfaite et prematuree du sys-

teme represehtatif qui ne devait s'etablir chez nous qu'avec I'unite de

la nation et I'egalite des droits. L'attention de la nouvelle ecole his-

torique ne s'est point dirigee de ce cote, comme vers la question des

communes'. En revanche, elle s'est portee avec un remarquable

succes sur une epoque toute recente, la revolution de 1789. La ques-

tion de ce grand mouvement et de ses phases diverses a ete posee

nettement ; une loi etait trouvee dans ce desordre, la loi des revolu-

tions combattues , loi dont I'ineviiable fatalite a quelque chose de

triste et d'effrayant, mais qu'il est impossible de ne pas reconnaitre

dans la realite et dans I'histoire.

Tels sont les problemes historiques dont la reunion forme ce qu'on

1. Ceci a 6t6 ^crit avant Tannic 1840; depuis lors deux histoires des Etats generaux

ont 6t6 publiees, I'une par M. Thibaudeau en 1843, I'autre par M. Rathery en 1845.
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pourrait iiommer le loud commun des etudes actuelles. Quand bien

meme on ii'admettrait pas comme definitives toutes les solutions

qu'ils ont recues, il faudrait avouer qu'ils indiquent, en histoire, un

mouvement et une liberte d'esprit superieurs a ce qui s'etait vu jus-

qu';'i nous. Dans cette masse de reclierclies et d'apercus, il y a des

Glioses qui appartiennent aux esprits les plus divers et aux methodes

les plus dissemblables ; c'est la propriete du siecle, je la laisserai

indivise. Tons ceux qui, avec plus ou moins de bonheur, ont mis la

main a ce travail des vingt dernieres annees sont assez connus du

public ; citer les noms serait inutile, et il ne m'appartient pas d'assi-

gner les rangs. Je ne parlerai que d'une seule oeuvre, celle de M. Gui-

zot, parce qu'elle est la plus vaste qui ait encore ete executee sur les

origines, le ibnd et la suite de I'histoire de France ; six volumes

d'histoire critique, trois cours professes avec un immense eclat, com-

posent cette oeuvre, dent I'ensemble est vraiment imposant*. Les

Fsutis SM' I'liistoire de France, YHistoire de la civilisation europeenne et

\'Histoire de la civilisation frangaise sont trois parties d'un meme tout,

trois phases successives du meme travail continue durant dix annees.

Chaque fois que I'auteur a repris son sujet, les revolutions de la

societe en Gaule depuis la chute de I'empire romain, il a montre plus

de profondeur dans I'analjse, plus de hauteur et de fermete dans les

vues. Tout en poursuivant le cours de ses decouvertes personnelles,

il a eu constamment I'oeil ouvert sur les opinions scientijSques qui se

produisaient a cote de lui, et, les controlant, les modifiant, leur don-

nant plus de precision ou d etendue, il les a reunies aux siennes dans

un admirable eclectisme. Ses travaux sont devenus ainsi le fonde-

ment le plus solide, le plus fidele miroir de la science historique mo-

derne dans ce qu'elle a de certain et d'invariable. Jl a ouvert, comme

historien de nos vieilles institutions, lere de la science proprement

1. Les dissertations dont se compose le volume piiMie en 1822, sous le litre A'Esmis snr

I'histoire de France, sont en partie extraites du jiremier de ces cours, qui est encore jn^dit.

I.e second, Histoire de la civilisation europeenne, et le troisi^nle, Hiiftoire de la civilisation

fran<;nise, ont ^t6 reproduits textuellement par la stenogvapliie et publics en b vol., de

1828 a la fin de 1830.
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dite ; avant lui, Montesquieu seul excepte, il n'j avait eu que des

systemes.

Qu'on regarde les ecrits de ceux qui, depuis la renaissance des

lettres, ont voulu donner une vue complete de I'histoire sociale de la

France, et qu'on passe de Tun a I'autre, de Francois Hotman a Bou-

lainvilliers, de Boulainvilliers a Mably, de Mablj a Montlosier, on

ne trouvera, au fond, nul progres. L'abondance des documents

imprimes fut, pour les deux derniers, presque egale a ce qu'elle est

pour nous, elle ne leur a servi de rien; toujours des meprises, des

variantes sur les memes donnees fausses, des suppositions baties a

cote des faits. Mais quand on arrive a M. Guizot, a ses theories si

fortes devant le controle des textes originaux et si largement com-

prehensives, le progres eclate de toutes parts. L'ajiteur des Essais

sur rhistoire de France et de YHistoire de la civilisation francaise s'eleve

a une vue d'ensemble qui est la pure abstraction des faits reels, qui

qui a le double privilege de frapper comme un trait de lumiere la

commune intelligence, et de rester inattaquable aux yeux de I'eru-

dition exacte et minutieuse. Doue d'un merveilleux talent d'analyse,

il marche, comme en se jouant, a travers les epoques obscures, ou

les disparates abondent, ou les elements de la societe se combattent

I'un I'autre ou se distinguent a peine. II excelle a decrire le desor-

donne, le fugitif, I'incomplet dansl'etat social, a faire sentir et com-

prendre ce qui ne peut etre formule, ce qui manque de couleur propre

et de caractere bien precis. II a au plus liaut degre I'impartialite

critique, la faculte de tenir une balance equitable entre toutes les

notions, traditionnelles ou acquises, dont la multiplicite compose le

tableau reel, la vraie theorie de notre histoire nationale.

Les efforts de I'ecole historique moderne ont eu pour principal

objet d'etablir, sur des donnees positives, la nature, I'origine et le

caractere des grandes institutions civiles et politiques du moyen age.

Y a-t-il une conclusion superieure qui se deduise plus particuliere-

ment de la masse des problemes poses ou resolus? Y a-t-il un sjs-

teme qui soit, en quelque sorte, la voix de la science actuelle, qui,

n'appartenant a personne d'une maniere exclusive, soit le resultat

des travaux de tous ? Je crois qu'il j en a un, et que, s'il n'est pas
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encore tout a fait degage de ses enveloppes, parfaitement distinct,

parfaitement sensible a toutes les intelligences, on pent le definir et

le nonimer. Consideree en elle-meme, la science historique de nos

jours n'a pour aucun point de doctrine, pour aucune tradition separee

des autres, ni predilection, ni repugnance; elle comprend tout, elle

est curieuse de tout, elle admet tout dans la mesure de son impor-

tance veritable. Mais si Ton rapproche ses apercus les plus generaux

des dernieres theories produites par la science du dix-huitieme siecle,

du systeme de Mably et de celui de mademoiselle de Lezardiere, elle

apparaitra, dans son ensemble, comme une rehabilitation de I'ele-

ment remain de notre histoire. La tradition romaine, cette vieille tra-

dition des classes bourgeoises, eut, dans sa destinee, des phases bien

diverses. Conservee isolement jusqu'a" la fin du dix-septieme siecle,

elle se transforma, dans le livre de Dubos, en un systeme absolu et

exclusif ; elle absorba, en quelque facon, toute I'histoire de France.

Depuis le milieu du dix-huitieme siecle jusqu'a la revolution de 1789,

par une sorte de reaction centre Dubos, elle fut de plus en plus

delaissee, meconnue, et pour ainsi dire bannie de notre histoire.

Elle y rentra par I'opuscule de Thouret, qui reunit, cote a cote,

comme deux moities de la verite, les systemes coutradictoires de

Dubos et de Mably. Depuis Thouret jusqu'a ce jour, le mouvement

de reaction a continue, non point en favour de Dubos, mais en favour

de la verite, servie et compromise a la fois par sa these exageree,

L'element remain que I'ecole philosophique du siecle dernier repous-

sait, en s'attachant aux souvenirs, fortembellis par elle, dela liberte

barbare, s'est releve du mepris, grace a trois choses, le sens

commun, I'experience et 1 etude. Le travail intime et cache de I'his-

toire a ete de lui rendre son importance, et de lui assignor invaria-

blement la place qu'il a droit d'occuper.

Le point extreme de cette reaction antigermanique, qui, chose

inevitable, eut son moment de fougue et d'exces, se trouve dans

I'ouvrage de M. Raynouard, intitule Histoire du droit municipal en

France. Ne dans le pays qui fut, de ce cote des Alpes, la premiere

province romaine, le celebre academicien semble avoir porte dans

ses recherches une sorte de patriotisme meridional, qui se plaisait
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a rattaclier la Provence, et par elle la Gaule entiere, a tons les sou-

venirs des temps remains. Personne ne tint moins cle compte que lui

tie la conquete barbare et de ses consequences, des institutions, des

moeurs, de la langue et du droit germaniques ;
personne ne conserva

aussi purement, dans ce siecle, I'esprit, les sympathies, les prejuges

des ecrivains du vieux tiers etat. II incline visiblement, quoique avec

une certaine mesure, vers le systeme suranne de Dubos ; la conquete

franke est a ses jeux une revolution administrative, non un boule-

versement social. II voit apres elle la plupart des choses qu'il voyait

avant, surtoutle regime municipal, qu'il fait deborder liors des villes,

trausformant les tribunaux d'origine barbare en debris conserves

des institutions romaines. II reste tellement enfonce dans sa convic-

tion de la perpetuite du municipe gallo-romain, qu'il n'apercoit en

aucune facon le mouvement de la revolution communale du dou-

zieme siecle. II n'a aucun sentiment des differences qui apparaissent

dans la destinee des villes au moyen age, selon les diverses regions

du territoire; le nom de France lui suflfitpour qu'il induise et affirme

les memes choses sur le nord et le midi de la Gaule. Du reste, son

livre presente une veritable surabondance de preuves pour ce qui

regarde la duree et la continuite de I'organisation municipale, et,

quoique faible de critique, il en a dit assez la-dessus pour eteindre

toute controverse '. Ce livre, venu a temps, a rendu de grands ser-

vices, et ses exagerations ou ses meprises sont aujourd'hui sans

danger. Je ne sais par quelle operation de I'intelligence publique et

du bon sens universel chaque verite melee d'erreur se degage promp-

tement de I'alliage qui I'entoure, et va grossir la somme des verites

deja etablies; ainsi se forme la science, et la passion elle-meme, ce

qu'il y a de moins logique en nous, y contribue.

En resume, le nouveau caractere, le cachet d'originalite que la

theorie de I'histoire de France a recu des etudes contemporaines.

1. L'Histoire du droit municipal en France fut publiee en 1828. Tout prouve que I'auteur,

peu curieux de I'^rudition allemande, n'eut aucune connaissance de I'ouvrage ou M. de

Savigiiy veuait de trailer le meme sujet avec une largeur de vue et une surete de m^thode

bien superieures. h'Histoire du droit romain au moyen age (Geschichte des Boemischen Rechts

iin Mittelalter, etc.), 4 vol. in-8o, parut a Heidelberg, de 1814 a 1826.
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consiste, pour elle, a etre line, comme Test maintenant la nation, ;'i

ne plus contenir deux systemes se niant Tun I'autre et repondant a

deux traditions de nature et d'origine opposees, la tradition romaine

et la tradition gernianique. La plus large part a ete donnee a la tra-

dition romaine, elle lui appartient desormais, et un retour en sens

contraire est impossible. Chacun des travaux considerables qui se

sont faits depuis le commencement du siecle a ete un pas dans cette

voie; on s j presse aujourd'liui, et Ton j entre par tous les points,

surtout par I'etude liistorique du droit, qui relie, a travers I'espace de

quatorze siecles, notre code civil aux codes imperiaux'. II semble

que cette revolution scientifique soit une consequence et un reflet de

la revolution sociale accomplie il y a cinquante ans, car elle est faite

a son image; elle met finauxsjstemes.inconciliables, comme celle-ci

a detruit, pour jamais, la separation des ordres. On ne verra plus

notre histoire tourner dans un cercle sans repos, etre tantot ger-

maine et aristocratique, tantot romaine et monarchique, selon le

courant de Topinion, selon que I'ecrivain sera noble ou roturier. Son

point de depart, son principe, sa fin derniere, sont fixes dorenavant;

elle est I'histoire de tous, ecrite pour tous ; elle embrasse, elle associe

toutes les traditions que le pays a conservees; mais elle place en

avant de toutes celles du plus grand nbmbre, celles de la masse

nationale, la filiation gallo-romaine par le sang, par les lois, par la

langue, par les idees.

1. Voyez les diverses publications de MM. Dupin, Pardessus, Lerminier, Laferriere,

Laboulaye, Klimratli, et les cours professes a I'Ecole de droit par MM. Rossi et Poncelet.
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Revolution de 1S30. — Son caractere, ses effets. — EUe a fiie le sens des revolutions anterieures. —
Travaui de recherche et de publication des materiaiu inedits de I'histoire de France. — Anarchie

des etudes historiques, deviation des melhodes. — Voie de progres poar la science de nos ori-

gines. — Vne analytique des grandes revolutions dn moyen age. — La conijiiete et ses suites.

—

La feodalite, foyer de son organisation. — Permanence et variations du regime municipal.

La revolution de 1830, merveilleuse par sa rapidite et plus encore

parce qu'elle n'a pas, un seul instant, depasse son but, a rattache

sans retour notre ordre social au grand mouvement de 1789. Au-

jourd'hui tout derive de la, le principe de la constitution, la source

du pouvoir, la souverainete, les couleurs du drapeau national'. Lk

fusion des anciennes classes et des anciens partis a repris son cours;.

elle se poursuit sous nos jeux, et se precipite par la lutte meme de

ces partis nes d'liier, qui ontremplace, en la fractionnant dediverses

manieres, la profonde et fatale division du pays en deux camps, celui

de la vieille France et celui de la France nouvelle. De tons les pouvoirs

anterieurs a notre grande revolution, un seul subsiste, la rojaute

rajeunie et confirmee par I'adoption populaire. Si Ton regarde ce fait

comme I'oeuvre de la seule raison politique, on se tronipe ; il a de

plus sa raison historique. Notre liistoire temoignait aupres de nous,

societe renouvelee, en faveur de la rojaute ; car son developpement

durant six siecles a marche de front avec celui du tiers etat ; la

revolution a voulu et n'a pu I'abolir, elle n'a pu que lui faire subir

line interruption de douze ans si Ton compte jusqu'a I'empire, et de

huit ans si Ton s'arrete au consulat a vie, sorte d'ebauche du pouvoir

royal. Elle durera sans doute, liee invariablement aux garanties de

nos libertes politiques, mais c'est a des conditions expresses ; la revo"

1. Ceci a et6 ecrit en 1840.
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liitioH (les ti'ois jours a inscrit en regard dii vcimi national h; fanieux

sinon, non des cortez aragonaises'.

Cette revolution, que I'avenir jugera dans ses consequences so-

ciales, a fait faire un pas au developpement logique de notre his-

toire; elle a rendu a la premiere revolution et a I'empire la place

([ui leur etait contestee parmi les grands faits legitimes, et, en ter-

niinant les annees de la restauration, elle a commence pour celle-ci

1 ere du jugement liistorique. Vue de ce point extreme, la serie de

nos cliangements sociaux prend un sens plus fixe et plus complet;

les epoques on Mably et son ecole ne voyaient que decadence, honte

et misere morale, sont rehabilitees. Depuis le douzieme siecle jus-

qu'au milieu du dix-neuvieme, il y a suite et progression dans la vie

nationale; d'un point a Fautre, a travers Tintervalle de sept cents

ans, I'ffiil peut mesurer une meme carriere laborieusement parcou-

rue , I'esprit se figurer un meme but, poursuivi sans relache par

toutes les generations politiques, par tons ceux a qui la coutume, la

loi ou la force des clioses ont tour a tour donne le pouvoir. Les revo-

lutions ont aclieve I'oeuvre des reformes; les contre-revolutions n'ont

point fait disparaitre ce qui avait ete fonde sur la vraie ligne de ce

progres. De tant de destructions, de creations, de transformations

successives, sont resultees a la fin trois choses : la nation une et

souveraine; la loi une, egale pour tons, faite par les representants

de la nation ; le pouvoir royal s'appliquant, sous le controle du pays,

aux nouvelles conditions de la societe. Tout est renouvele aujour-

d'liui sans que la tradition soit rompue ; voila ce qu'a fait le travail

des siecles, et voila pour nous, dans I'avenir, le cliemin que trace

I'experience, lalecon que donne Thistoire du pays.

Notre histoire, dont le gouvernement restaure en 1814 meconnutr

pour son malheur, les veritables voies et la pente irresistible, fut,

de la part de ce gouvernement» I'objet de deux actes bien contraires,

I'un a jamais deplorable, la dispersion du Musee des monuments

I. « Nosotros que, cada uno por si, somos tanto como os, os haceraos a nuestro rey,

« con tanto que guarJareis nuestros fueros, sino, no. » (Formule d'iutronisation des an-

ciens rois d'Aragon.)
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francaisS I'aiitre digiie d'eloges et de reconnaissance, la creation de

TEcole des chartes. Get etablissement, dont la pensee premiere ap-

partient a I'empire et que la restauration nous a legue, se trouve lie

aujourd'hui a une entreprise colossale conciie et dirigee par le gou-

vernement, la recherche et la publication de tons les materiaux en-

core inedits de I'histoire de France. Le grand travail de collection

des monuments de notre ancienne existence politique et civile, com-

mence en 1762 et interrompu en 1792, cette ceuvre a laquelle s'at-

tachent, avec le nom de Brequigny, les noms des ministres Bertin,

de Miromesnil, Lamoignon, Barentin, d'Ormesson et de Calonne^, a

ete reprise, et, dans son nouveau cadre, elle embrasse les documents

relatifs a I'histoire intellectuelle et morale du pays, a celle des

sciences, des lettres et des arts*. L'application de la centralite ad-

ministrative aux recherches historiques etait en quelque sorte une

loi pour le dix-neuvieme siecle, car elle est tout a la fois d'accord

avec son esprit et avec la necessite des circonstances. Nous n'avons

plus que deux forces, Taction publique et le zele individuel ; la grande

puissance des anciennes corporations savantes, I'association reli-

gieuse, a disparu. II faut marcher cependant avec les mojens qui

nous restent, et c'est ce qu'a senti Thomme d'Etat, grand liistorien

lui-meme, dont les plans tendent a elever chez nous I'etude des

souvenirs et des monuments du pays au rang d'institution natio-

nale.

Mais, il faut le dire, la fin de cette grande lutte ou la France en-

tiere, divisee en deux partis, combattait d'un cote et de I'autre avec

toutes les forces de 1 'opinion, cet evenement si heureux dans I'ordre

1. Fonde par les soins cVAlexandre Lenoir, institue par un decret du 29 vendemiaire

an IV (1796), et siipprime par ordonnance royule, le 18 decembre 1816.

2. Voyez les memoires suivants publics par I'liistoriographe Moreau : Plan des travaux

lilteraires ordonnes par Sa Majeste, pour la recherche, la collection et iemploi des motiu-

ments de I'histoire et du droit public de la monarchie frangoise, 1782. — Progres des travaux

lilliraires ordonnes par Sa Majeste et relatifs a la legislation, a t'hisloire et au droit public de

la monarchie frangoise, 1787.

3. Voyez les rapports adresses au vol par M. Guizot, le 31 decembre 1833, le 27 no-

venibre 1834 et le 2 decembre 1835 ; Collection de documents inedits sur I'histoire de France,

publies par ordre du roi et par les soins du miuistre de I'instruction publique.
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politique a produit dans I'ordre moral et intellectuel le relachement

et la desiinion des volontes e\ dfis efforts. Par cela meme qu'elle a

ete profoudement nationale, qu'elle a appele a la vie politique tous

les enfaiits du pays capables d'j entrer a quelque titre que ce fut,

la derniere revolution a ete fatale au recueillement des etudes et a

la perfection du sens litteraire. EUe a disperse dans toutes les car-

rieres admiuistratives cette nouvelle ecole d'historiens que de mau-

vais jours avaient rassembles. La plupart de ceux qui avaient fait

leurs preuves et de ceux qui s'etaient prepares a les faire, ont pris des

fonctions publiques; ils sont partis, maitres et disciples, pour ces

regions d'ou Ton ne revient guere, et ou, parfois. Ton perd jusqu'au

souvenir des etudes qu'on a quittees. La discipline de I'exeinple, la

tradition des regies s'est affaiblie. Dans une science qui a pour objet

les faits reels et les temoignages positifs, on a vu s'introduire et do-

miner des methodes empruntees a la metaphysique, celle de Vico,

par laquelle toutes les histoires nationales sont creees a I'image

d'une seule, I'histoire romaine', et cette methode venue d'Allemagne

qui voit dans chaque fait le signe d'une idee, et dans le cours des

evenements huuiains une perpetuelle psychomacliie. L'histoire a ete

ainsi jetee hors des voies qui lui sont propres ; elle a passe du do-

maine de I'analyse et de I'observation exacte dans celui des liar-

diesses syntlietiques. II pent se rencontrer, jele sais, un homme que

I'originalite de son talent absolve du reproche de s'etre fait des regies

exceptionnelles, et qui, par des etudes consciencieuses et de rares

qualites d'intelligence, ait le privilege de contribuer a I'agrandisse-

ment de la science, quelque procede qu'il emploie pour y parvenir;

mais cela ne prouve pas qu'en histoire toute methode soil legitime.

La synthese, Tintuition historique, doit etre laissee a ceux que la

trempe de leur esprit y porte invinciblement et qui s'y livrent, par

instinct, a leurs risques et perils; elle n'est point le cliemin de tous,

elle ne saurait Tetre sans conduire a d'insignes extravagances.

« 11 faut que l'histoire soit ce qu'elle doit etre et qu'elle s'arrete

1. Voyez I'ouvrage remarqnahle public par M. Joseph Ferrari, sous lo titre de Vico

el ntalie, 183».'[
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« dans ses propres limites, ditM. Victor Cousin; ces limites sont les

« limites memes qui separent les eveneraents et les faits du monde

« exterieur et reel, des evenements et des faits du monde invisible

« desidees. » Cette regie, posee par un homme d'une rare puissance

d'esprit philosophique, est la plus ferme barriere contre I'irruption

desordonnee de la philosophie dans I'histoire. Si les evenements les

plus generaux, ceux dont le cours marque la destinee de I'humanite

tout entiere, peuvent, jusqu'a un certain point, trouver leur type

dans une histoire ideale, il n'en est pas de meme des faits qui sont

propres a chaque peuple et revelent, en la caracterisant, son exis-

tence individuelle. Toute histoire nationale qui s'idealise et passe

en abstractions et en formules sort des conditions de son essence

;

elle se denature et perit. La notre, apres un rapide mouvement de

progres, risque de se trouver comme enrajee par I'afFectation des

methodes et des formes transcendantes; il faut qu'elle soit ramenee

fortement a la realite, al'analjse; il faut qu'on cherche des vues

nouvelles, non pas au-dessus, mais au dedans des questions nette-

ment posees." Au point oii est parvenue la science de nos origines, ce

qui pent la pousser en avant, ce sont des etudes analjtiques sur les

institutions du mojen age, considerees dans leur action variee sur

les diverses portions du sol de la France actuelle. La se trouveront

les mojens de revenir, avec des developpements neufs et des resul-

tats certains, sur tons les problemes agites par I'ecole historique

moderne.

Parmi ces problemes, il en est deux qui, ainsi que le montre ce

qui precede, sont comme les pivots autour desquels la theorie de

notre vieille histoire tourne en sens divers, selon la diversite des

sjstemes. C'est la question des consequences sociales de I'etablisse-

ment des Franks dans la Gaule, et celle de I'origine des grandes

raunicipalites du moyen age. La premiere domine toute I'histoire de

la societe francaise, la seconde domine toute I'histoire de ce tiers

etat qui a detruit le regime des ordres et fonde I'unite natio-

nale sur I'egalite des droits civils. Au debut de mes etudes histori-

ques, une sorte d'instinct m'attira vers ces deux questions fonda-

mentales ; elles ont ete le point de ralliement d'une grande part des
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travaux de ma vie; je reviens a elles, et, dans les pages qui voiit

suivre, je leur apporte iin dernier tribiit de reflexions et de re-

cherches.

II s'en taut de beauooup que tout soit dit sur la conquete et sur

I'etablissement des Franks. Selon les sjstemes absolus qui succes-

sivement dominerent avant ce siecle, la conquete fut consideree

:

tantot C'omme une delivrance de la Gaule, dont les indigenes appe-

lerent a leur aide les Franks contre les Romains; tantot corame une

cession politique du pays, faite par les empereurs romains aux rois

franks, officiers hereditaires del'empire; tantot comme une extir-

pation, violente mais salutaire, de tout ce qu'il y avait de romain

dans les institutions, les lois et les mceurs, et comme I'avenement

d'une societe et d'une constitution nouvelles, toutes formees d'ele-

ments germaniques. On sait aujourd'hui, de maniere ane plus varier

la-dessus, que la conquete franke ne fut rien de tout cela ; on est

fixe sur son caractere de force brutale, mais non totalement des-

tructive, d'impuissance a renouveler tout et d'impuissance a tout

abolir en fait d'institutions et de lois. Mais ce caractere, etabli d'une

maniere generate, ne rend pas raison de tons lesfaits; la domination

franke ne s'eleva pas d'un seul coup dans toute I'etendue de la Gaule;

il y eut, pour chacun de ses progres, des conditions diverses, et les

effets de cette diversite doivent etre etudies separement dans cliaque

portion du territoire ou elle se montre. Du Rhin a la Somme, les

invasions, sans cesse renouvelees pendant pres d'un sieele, furent

desastreuses sans mesure, et les bandes des Franks, incendiant, de-

vastant, prenant des terres chacune a part, se cantonnerent une a

une, sans offrir aux indigenes ni capitulation ni merci. Entre la

Somme et la Loire, il y eut des capitulations avec le pouvoir muni-

cipal represente surtout par les eveques; les devastations furent

moins furieuses, et les violences moins gratuites ; il y eut dans I'in-

vasion des Franks Saliens, sous la conduite d'un seul chef, quelque

chose de politique, a prendre ce mot dans le sens applicable a de

tels hommes et a de pareils evenements. C'est la qu'il faudrait aller

chercher la trace de leurs pretendues facultes constituantes; car

toute administration provincialo disparut devant oux, et, possesseurs



CHAPITRE V i45

du pays d"une facon moins [desordonnee, ils furent maitres de I'or-

ganiser d'apres leurs instincts nationaux. Dans leurs conquetes pos-

terieures, au.sud de la Loire et vers le Rhone, sur les Visigoths et

les Burgondes, ils rencontrerent les debris du regime romain, non

plus a I'etat de simples debris, mais deja lies par un premier essai

de gouvernement germanique. Le passage du gouvernement civilise

a la domination barbare s'etait opere la sans eux, a des conditions

qu'ils n'avaient point faites, et qu'eux-memes furent contraints de

maintenir.

Dans le rojaume des Visigoths, I'organisation municipale etait

non-seulement toleree, mais garantie d'une maniere expresse. Dans

ce royaume et dans celui des Burgondes, a cote de la loi du peuple

conquerant, on trouvait un code de lois romaines compile par ordre

des rols et sanctionne par eux*. Sur tout le territoire ou dominaient

ces deux peuples, il j avait eu un partage regulier de terres entre

les Barbares et les Gallo-Remains; des lois avaient ete faites pour

maintenir strictement le partage primitif et arreter les invasions et

les spoliations ulterieures ^. Un pareil ordre de choses dut donner

dans ces contrees, qui embrassaient toute la Gaule meridionale, plus

de fixite et de solidite a la propriete romaine ebranlee et menacee

d'une entiere destruction par I'envahissement germanique. Les

domaines remains, ceux dont la propriete continua de se regir par

les regies du droit civil, resterent, apres I'etablissement complet de la

domination franke, bien plus nombreux au sud de la Loire qu'ils ne

I'etaient au nord de ce fleuve. Des traces de cette variation subsis-

tent, aujourd'hui meme, sur la carte de France, ou il serait facile de

les relever. II faudrait noter, par provinces, les noms de toutes les

1. Le code romain du royaume des Visigotlis est connu sous le nom de Breviarium

Aniani ; celui du royaume des Burgondes, sousle nom de Papiani responsa . Voyezci-apres,

p. 159, k la note.

2. Voyez, dans les lois des Visigoths, les titres suivants : De divisione terrarum facta

inter Gothum et Romanitm; De silvis inter Gothuni et Romanum indivisis relictis ; Ne post

quinquagint'j annos xorles Golhicae vel Romanx amplius repetantur. (Canciani Leg, antiq,

barbar., t. IV, p. 175-177), et ce titre de la loi des Burgondes : De removendis Barbarorum

personis, quotiens inter duos Romanos de agrorum fmibus fuerit exorta conlentio. (Ibid., p. 30.)

10
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communes rurales, et mettre a part, d'abord ceux ou figure, eomme

composant, uu iiom d'homme de langue teutonique, puis ceux dans

la composition desquels s'apercoit uu noui propre, remain ou gau-

lois, et enfin ceux qui, evidemment contemporains de la conquete,

ne presentent ni I'une ni I'autre de ces deux particularites. On eta-

blirait, d'apres ce triage, pour chaque region du territoire, dans

quelle proportion relative les trois classes de noms de lieu y coexis-

tent '. Chacune des localites auxquelles un homme de la race con-

querante attacha son nom et son orgueil pent etre consideree

comme un monument des prises de possession de la conquete. La

ou apparaissent des noms d'hommes d'origine gallo-romaine, il est

clair que les Gallo-Romains ne furent pas depossedes en masse, et

que meme ils purent fonder, comme lesBarbares, des domaines nou-

veaux et considerables. La enfin ou d'anciens noms, purement geo-

graphiques, se presentent seuls , il est probable que la balance de la

propriete, apres I'invasion , demeura favorable aux indigenes, que

I'expropriation fut partielle a legard de chaque domaine, ou que,

du moins, elle n'alla pas jusqu'a reunir ensemble plusieurs domaines

pour en eriger de nouveaux. La frequence plus ou moins grande des

noms d'hommes, remains ou germaniques, et la loi suivant laquelle

ces derniers deviennent de plus en plus rares a mesure qu'on des-

cend du nord au midi, fourniraient ainsi, je ne dis pas la statistique

des mutations de propriete operees apres la conquete, mais une

ombre de cette statistique impossible a retrouver aujourd'hui, mais

quelque chose d'analogue a ce que produit le travail philologique par

lequel on recherche, sous la langue vivante, les vestiges d'un idiome

perdu 'K

1. Bien entendu que, dans chacune des trois cate>rories, on ne prendra en consideration

que les noms de lieu qui peuvent ]«5gitiinement se rapporter k la p^riode franke, et qu'on

nc^gligera ceux que des signes ^vidents rangent a une ^poque posterieure. Ainsi, I'on

rel^vera les noms oil se rencontrent, soil an commencement, soit a la fin, les mots «'«7/*,

rilliers, court, vionl, val, bois, font, fontaine, etc., et on ntJgligera ceux oil Ton trouve

mas, menil, plessis, etc. ; on nt5gligera pareillement ceux qui, par les mots pre,

moulin, etc., semblent indiquer, non un domaine complet, mais de simples d^pendances.

2. Franconville et Roniainville, pros de Paris, sont d<5sign6s dans les actes du neu-

vieme siecle par les curieux noms de Francorum villa et Komami villa. Dans les di'nonii-
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Une autre serie de faits curieux a etablir, pour I'appreciatiou des

consequences politiques de la conquete , est celle qui constate la

bizarre destinee du mot frank, passant de sa signification nationale

a une signification sociale, et, par suite, morale. II y a dans cette

etude de philologie liistorique bien des revelations sur I'impression

que produit I'existence d'un peuple dominateur au milieu d'une

societe qu'il a vaincue, et dans laquelle il s'est empare de la souve-

rainete politique, de la preeminence civile, et de la richesse immobi-

liere. Les causes qui firent que, par degres, le mot Franc devint un

titre de condition et d'honneur, exprimant la liberte et la possession

par excellence, furent multiples et de diff"erents genres. D'abord, a

I'epoque meme de la conquete, le nom national n'etait porte que

par les Franks pleinement libres; eux seuls figurent sous ce nom

dans les lois et dans les actes publics ; les autres, non proprietaires

et fermiers, sont nommes lites '
. Le nom de Romain , au contraire,

n'appartenait pas seulement a des liommes libres et proprietaires,

mais aussi a des colons et a des ouvriers charges de redevances

quasiserviles^. Le peu de division de la propriete en Gaule, au

declin de I'empire, ne permet pas d'evaluer a plus de cent mille le

nombre des possesseurs de domaines dans les provinces du Nord oii

nations geographiques de la banlieue de Paris, les noms ]iropres d'origine germanique,

joints aux mots ville, villiers, court, mont, etc., sont beaucoup plus nombreux que les noms

romains. Yoyez I'ouvrage d'Adrien de Valois intitule Nolitia GalUarum ordine litterarum

digesta, p. 418, 428 et passim.

1. On trouve une fois, dans Gregoire de Tours, les mots franks ingenus servant a desi-

gner ceux que leur qualitd d'liommes libres exemptait de tout tribut public ; mais, liomme

d'origine gallo-romaine, il emploie ici une formule que les Franks eux-memes n'admet-

taient pas. — Lite, lide, lete, late, laze, suivant les differents dialectes germaniques,

de'vaient signifier un homme de moindre condition, un homme de rang inftSrieur^ un

homme du dernier rang, en anglais, little, petit, lesser, moindre, laste, dernier ; en alle-

mand, letzte, dernier.

2. Si quis Eoraanus homo possessor, id est, qui res in pago ubi remanet proprias pos-

sidet, occisus fuerit... (Leg. salic, tit. xliv, § 15, apud Script, rer. gallic, et francic,

t. IV, p. 148.1— Si quis Roraanum tributarium occiderit... (Ibid., g7, p. 147.) — Dedit...

idem Theodo dux, de Romanis tributales homines 80, cum coloniis suis in diversis locis.

(Donationes factse Eccles. Salisburgensi ; Ducange, Glossar. ad script, medise et infimsK

latinilatis, verbo Tributales. j Traliditque triliutales romanos ad euradem locum in divereis

locis colonus cemum sedecim. (Ibid.)
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se tit Tetablissemeut territorial (l(^ la population franke, oii se tbr-

mereut ensuite les institutions et la langue politique de I'etat gallo-

frank. Ce nombre, on pent le croire, fut reduit de moitie par les

devastations ot les spoliations de la conquete, et il diminua de plus

en plus. II est probable qu'au septiemo siecle, entre le Rliin et la Loire,

les domaines possedes par des Franks se trouvaient beaucoup plus

nombreux que les domaines conserves ou acquis par des families

indigenes. Les concessions de terres faites par Charles Martelsurles

biens des eglises firent pencher encore d'une maniere considerable

la balance du cote des Franks. Les grandes armees du maire du

palais se recrutaient d'aventuriers venus d'outre-Rliin qui, entrant

dans son vasselage, abjuraient leur nationalite et devenaient Franks

de nom et de condition. Enfin, le nombre des Franks, possesseurs a

titre perpetuel, ne cessa de s'accroitre par Thabitude, de plus en

plus generale, de Theredite des benefices, et le nombre des pro-

prietaires gallo-romains de diminuer par I'entree de cette classe

d'hommes dans les ordres ecclesiastiques, ou par leur soumission

Yolontaire au patronage des eglises, pour obtenir une sauvegarde

contre les violences de leurs voisins barbares, ou celles des ofiiciers

rojaux.

Quand bien meme la proportion du nombre se serait maintenue

egale, les Franks I'auraient encore emporte par la grandeur de leurs

possessions ,
par leur importance politique et militaire

, par leur

valeur sociale, qui legalement etait double de celle des Romains, et

qui, dansl'orgueil du vainqueur, devait etre infiniment plus grander

De tout cela resulterent de nouvelles formules qui apparaissent dans

la langue politique, un siecle apres la conquete, et dont I'usage, des

]. Voyez leg. salic, tit. xxxv, gg 3 et 4; tit. xliv, U 1, 6 et 15; tit. xlv, gjf 1 et 3;

etleg. Ripuar., tit. xxxvi, apud Script, rer. gallic, et francic, t. IV. — Dans uiulecret de

Hildebert II, qui regie la procedure Ji suivre ii I'egard des coupables de differeuts crimes,

le Romain libre et propri^taire, le lite, le colon et lesclave domestique sont confondus

enserable, et distingues du Frank par les mots personne inferieure {debilior persona) . ... Ila

lit si Francus fuerit, ad nostrum presentiam dirigatur; et si debilior persona fuerit, in loco

pendatur. (Decretio Childeberti II, data circa annum dxcv [596], apudBaluze, Capitularia

re(jum Francorum, edidit de Chiniac. Parisiis, 1780, t. I, col. 10. Nous renverrons tou-

jours .'i cette Edition.)
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lors, flit de plus en plus frequent. Sous le regne de la premiere race

se montrent deux conditions de liberte , la liberte par excellence,

qui est la condition du Frank, et la liberte de second ordre, le droit

de cite romaine. Sous la seconde race, la liberte franke est seule

comptee dans I'ordre politique ; I'autre s'est resserree dans I'enceinte

des villes municipales, ou elle dure comme une chose sans valeur

et sans nom. L'impression produite sur les esprits et sur le langage

par la haute existence des Franks d'origine, des hommes vivant sous

la loi salique, ne se borha pas la; elle fit de leur nom de nation et de

preeminence I'expression usuelle des qualites nobles de I'ame et du

corps, de la force, de la hardiesse, de la promptitude, de la sincerite

et de la droiture, de tout ce qui est energique, decide, net, complet

dans son genre '

.

Laduree de lapropriete fonciere dans les families gallo-romaines

des contrees meridionales fut I'une des causes qui , dans ces con-

trees, firent reparaitre assez promptement le droit romain a I'etat de

loi territoriale. De la surtout vint que, des le neuvieme siecle, on fai-

sait la distinction du pays ou les jugements avaient lieu selon la loi

romaine, et du pays oii les causes se jugeaient d'apres une autre loi^.

Ce que, dans la langue de I'ancien droit francais, on nommait le

franc-alleu du Languedoc, de la Guyenne et de la Provence, se rap-

porte, en depit de I'etymologie, a une origine plus certainement

romaine quegermanique^ L'allodialite, derivant des vieilles lois ger-

maines, ne put se maintenir que dans les pays entierement ou pres-

que entierement colonises par les Germains ; I'extreme nord de

1. Franc, au doiizieme siecle, signifiait puissant, riclie, libre, liomme considerable. Les

Francs de France, pour les grands de France, se trouve dans une chanson de lepoque. —
Voyez, pour les acceptions actuelles des mots franc, franchement, franchise, le Dictionnaire

de I'Academie
;
plusieurs de ces idiotismes ont passe de notre langue dans les langues

4trangeres.

2. In ilia terra, in qua judicia secundum legem romanam non judicantur... In illis

autem regionibuSj in quibus secundum legem romanam judicantur judicia. (Edictum

Pistense, art. 16et26, apud Scrip*, rer. gallic, et francic., t. VII, p. 659 et 660.)

3. Voyez le Traite du Franc-alleu de la province de Languedoc, par Cazeneuve (1645),

ct I'ouvrage de Dominicy intituld De prserogativa allodiorum in jirovinciis quie jure scrijito

uluntur (1645).
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la Gaule fut dans ce cas; la franchise de possession s'y perpetna,

memo poui' dos doniaines tres-peii considerables, en regard de la

feodalite '. Le berceau de la feodalite francaise fiit la Gaule centrale;

line distiii(!ti()ii marquee doit s'etablir, a cet egard, entre les trois

regions du nord, du centre et du sud; c'est au centre que domine

la maxime : Nulle terre sans seigneur. Le berceau de la feodalite

europeenne fut la France et la Lombardie. Bien qu'il n'y eiit dans le

systeme feodal autre chose que le pur developpement d'une certaine

face des moeurs germaniques, ce systeme ne s'implanta dans la Ger-

manie que par imitation, d'une maniere tardive et incomplete;

toutes les terres n'y devinrent pas des tiefs, et il se passa longtemps

avant que tons les fiefs y fussent lioreditaires'^. Ce regime bizarre,

fruit d'une double impossibilite pour I'administration romaine de

rester debout, et pour les institutions germaniques de s'etablir sur

le sol conquis, dut s'organiser le plus completement, et s'organisa'

en effet, dans les pays ou cette impossibilite fut la plus grande. -Or,

quelles en etaient les conditions? II y en avaitdeux principales : d'a-

b<^rd, que la population conquerante ne fiit pas tellement nom-

breuse que la face du pays put etre renouvelee par elle, car ses

institutions anterieures auraient donne leur forme a cette recom})o-

sition sociale ; en second lieu, que cette population , inferieure en

nombre aux anciens habitants du sol, fiit tout a fait rebelle, par ses

moeurs, a Tancienne administration du pays. Ainsi, les pays coloni-

ses, dans le sens complet du mot, par les conquerants germains,

devaient devenir, pour les institutions, radicalement germaniques.

Les pays incompletement colonises par des tribus germaines deja

formees a des habitudes de civilisation, avaient chance de conser-

ver, en partie du moins, le regime romaiii. II n'y avait que les pays

1. Voyez 17/i,s<oi)-e de Flamire, j)ar Warnekd'iiig, t. I, p. 218, 241.

2. Le mot fief, dans la langue allemanrle, se rend par une expression comparativement

nioderne, lelm, qui signifie chose prett^e, et non par les anciens mots theotisqiies fe on feh

(solde, recompense), ou par le compose feod (propriet(5-solde), qui ont passe presque intacts

dans les dialectes ronians. On trouve les mutsfeum et fevnm dans les actes publics et privt^s

des le milieu du dixieme siecle. L'aspiration forte du mot feh se permuta en f ou en c

duns la prononciation romane. Les Franc^ais disuient fu- ou (iff, et les Bourguignons /ic</,

d(5rivd du composd theotisque fe-od ; en latin feodum, feiidum.
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ou Tancienne societe ne put etre balayee par la conquete et ou le

degre de barbarie etait extreme chez les conquerants ,
qui fussent

exclus de I'une et de I'autre de ces chances. La partie de la Grande-

Bretagne conquise par les Anglo-Saxons, et Textremite nord de la

Gaule, etaient dans le premier cas ; la Gaule meridionale, conquete

des Goths et des Burgondes, etait dans le second; la Gaule centrale,

conquete des Franks, et la haute Italie, conquete des Langobards,

etaient dans le troisieme,

L'ordre social romain, dans toutes ses parties, repugnait aux

Franks; ils n'aimaient pas I'habitation des villes; les impots, la

subordination civile, le pouvoir strict et regulier des magistrats,

leur etaient odieux. D'un autre cote, I'organisation libre et democra-

tique des tribus germaines ne pouvait se maintenir en Gaule, ou les

hommes d'origine franke vivaient clair-semes dans les campagnes,

separes I'un de I'autre par de grandes distances, et, plus encore, par

I'inegalite de fortune territoriale, fruit des hasards de la conquete.

La pratique des assemblees de canton, celle des assemblees nationales

et le sjsteme de garantie mutuelle qui liait en groupe de dix et de

cent tous les chefs de famille, durent, par la force des choses, tomber

en desuetude '. Cette portion des moeurs germaniques alia declinant

de plus en plus; mais une autre portion de ces memes moeurs, I'ha-

bitude du vasselage, devint de plus en plus vivace, et finit par se

rendre dominante. EUe fut le seul lien social auquel, dans I'anarchie

des volontes et des interets, se rattacherent ceux qui repoussaient

avec dedain la cite romaine, et pour qui la vieille cite germanique

n'etait plus desormais qu'un reve impossible a realiser. Cette societe

a part, que formaient, au soin de chaque tribu germaine, les patrons

et les vassaux, espece d'Etat dans I'Etat, qui avait sa juridiction, sa

police, ses usages particuliers, grandit ainsi rapidement en force et

1. L'ancien canton germanique se divisait en centuries et en d^canies, ou les hommes
libres Etaient caution lun de I'autre pour le bon ordre et la paix publique; c'est ce qu'on

appelait burg ou borg, garantie, sur le continent, et frilh-borh, garantie de paix, dans

I'Angleterre saxonne, oil ce genre d'institution conserva de la puissance par les raisons

(lites ci-dessus. (Voyez Leges de Fidejussoribus, de Friborgis, de Centurionibus seu capitalibus

friborgi, Canciani Leg. antiq. barbar., t. IV, p. 273, 340, 388.)
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en importance. Elle se joua de la volonte qu'avaient les rois franks

de regner a la facon des empereurs, et elle les contraignit a la pro-

teger, a lui donner des chartes de sauvegarde contre les fonction-

naires publics de tout ordre et de tout rang'. Les vassaux de chaque

parsonnage considerable, ceux qui s'etaient recomniandes a lui selon

le ceremonial germanique, n'avaient plus d'autres juges que lui;

c'est-a-dire qu'il repondait de tons leurs delits, comme il repondait

pour eux du service militaire et de tout ce qu'ils devaient a I'Etat.

Leurs garanties personnelles s'absorbaient, en quelque sorte, dans

la sienne ; et il semble que les rois de la premiere et de la seconde

race aient prefere, comme plus commode pour eux-memes, cette

responsabilite collective a la responsabilite individuelle des hommes

libres, soit riches, soit pauvres. lis contribuerent ainsi, par leur

propre legislation, a precipiter le mouvement qui devait un jour

emporter leur puissance^.

Tout s'effaca^^'donc et perit dans la Gaule, en fait d'institutions

germaniques, sauf le vasselage. II j avait la quelque chose d'ele-

mentaire, de materiel, de present et de vivant, le don et la recon-

naissance, le serment et la fldelite, qui devait avoir plus de force et

de duree que les pratiques sociales fondees sur le sentiment du droit

personnel, sur Tindependance des anciens chefs de famille, sur de

vieilles traditions qui devenaient chaque jour plus faibles et plus

incertaines. Charlemagne profita largement du vasselage , comme

lien militaire; mais il ne se borna pas la : il fit entrer la clientele

.1. Voyez les Fornmles de Mavcnlfe, les Diplomes ties rois nierovingiens et les Capitn-

laires. Le mot dont I'apparition dans les actes signale la feodalite naissante, est vassus,

dont on peut ^tablir de la maniere suivante I'origiiie et les variantes. Du verbe thdotisque

vassen, fassen, Her, attacher, s'est form(5 le substaiitif vasso, ou vasse, et avec la ddsineiice

du singulier masculin vassor ou vasser; cette derni^re forme, transportde intdgralement

dans la langue romane, a produit le vieux mot vasseur. Vassal, qui est a la fois theotisque

et roman, s'est foi-m^ par I'addition, au radical rass, dune desinence adjective. Vavasseur,

en latin vakassor, en langue theotisque ical-vassor, s'est compose par I'addition de I'ad-

verhe vil ou «co/, bien, et signifie bien attache.

2. ... Villam aliquam, nuncupatam illam, sitam in pago illo... et ille tenuerat, cum
onini integritate ad ipsani villam aspiciente... in Integra emunitate absque ullius introitu

judicum de quibuslibet causis ad freda exigendum... (MarcuUi, lib. 1, form. 17, apud

Script, rer. (laltic. et francic, t. IV, j». 475.)
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aristocratique parmi les moyens d'ordre et de police qu'il rassem-

blait de toiites mains autour deliii. II allamemejusqu'asanctionner,

au profit des seigneurs, le devoir du vassal de prendre les armes

pour les vengeances domestiques et les guerres privees'. L'accord

qu'il raaintenait, par son genie et son activite, entre tant d'elements

disparates d'organisation sociale, fut passager, et, apres lui, le vas-

selage militaire ou la barbarie organisee, continuant seul ses pro-

gres, finit par absorber tout.

La confusion du droit.de propriete et du droit de souverainete

dans cliaque domaine, la pretention de posseder pleinement et here-

ditairement tout ce que les rois conferaient, soit en benefices terri-

toriaux , soit en dignites politiques, furent, pour les chefs et les

guerriers franks, des idees contemporaines de I'etablissement qui

suivit la conquete. S'il etait contre leur nature de se plier a I'etat de

sujets d'une puissance publique, il leur repugnait egalement de se

considerer comme de simples ofiiciers revocables de cette puissance,

lis ne voulaient voir dans leur position sociale a tous ses degres,

qu'un partage des fruits de la conquete, et pretendaient que leur

lot, quel qu'il fut, terres, benefices, dignites, devint immuable sous

la seule condition de foi et d'hommage envers le chef supreme des

conquerants. Des le premier jour, ils entrerent en lutte avec le pou-

voir royal, pour I'accomplissement de ce projet, et leur posterite

n'eut de repos que lorsqu'elle se vit maitresse dans cette lutte. Sa

victoire fut I'avenement du regime de souverainete privee, de subor-

dination militaire et d'orgueil aristocratique, qu'on nomme le sys-

teme feodal. L'orgueil, chez les Franks, etait plus fort et plus hos-

tile aux vaincus que chez les autres Germains ; ils sont les seuls dont

les lois etablissent une diff'erence de valeur legale entre le Romain

et le Barbare, a tous les degres de condition sociale. Ni les Goths,

ni les Burgondes, ni les Alamans, ni les Sueves, qui prirent le nom

1. Ef si quis de fidelibus nostris contra adversarium suum piignam aut aliquod certamen

agere voluit, et convocaverit ad se aliquem de comparis suis ut ei adjutorium prajbuisset,

«t ille noluit, et exiude negligens permansit, ipsum beneficium, quod habuit, auferatur ab

€0, et detur ei qui in stabilitate et fidelitate sua permansit. (Capital., ann. dcccxiii, apud

Script, rer. gallic, t. V^ p. 688.)
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de Baivares, et ocoupaient iiu i)ay.s oi'i il y avait de grandes villes

romaiues, lie fireut rien de semblable ', quoique souvent, dans leurs

acces de colere, il leur arrivat d'emplojer le nom de Romain comme

uii terme d'injure'^. S'il n'est pas exact de doniier pour seuls anc^-

tres au baroniiage francais les Franks du cinquieme et du sixieme

siecle, on doit reconnaitre que le m^pris intraitable des derniers

conquerants de la Gaule pour ce qui ii'etait pas de leur race a passe

avec une portion des vieilles moeurs germaniques, dans les moeurs

de la noblesse du niojen age. L'exces d'orgueil attache si longtemps

au nom de gentillioinme est ne en France; son foyer, comme eel ui

de Torganisation feodale, fut la Gaule du centre et du nord, et, peut-

etre aussi , I'ltalie lombarde. C'est de la qu'il s'est propage dans les

pays germaniques, ou la noblesse^ anterieurement, se distinguait

peu de la simple condition d'liomme libre. Ce mouvement social crea,

partout ou il s'etendit, deux populations, et comme deux nations

profondement distinctes; il aneantit la classe des anciens homines

libres, ou enleva tout lustre a leur etat. En Allemagne, il causa de

grandes luttes et des guerres intestines; en Angleterre, la conquete

des Normands mit I'esprit nobiliaire des Francais, accru d'une nou-

velle dose d'orgueil, a la place du patronage presque patriarcal des

chefs et des nobles saxons.

Le demembrement de I'empire carolingien, qu'elle qu'en fut la

cause, et cette cause est complexe, fut a la fois necessaire et utile.

Si cet empire avait pu garder, comme I'empire romain dont il etait

une image grossiere, I'unite et la fixite d'administration, qui forcent,

a la longue, le consentement des peuples, il aurait peut-etre atteint

son but; mais Charlemagne, homme double d'esprit, Romain et Ger-

main a la fois, donna le premier coup a son oeuvre en appliquant a

I'empire la regie de partage des domaiues germaniques. Cette regie

1. Voyez Caneiani Leges antiq. barbar., passim.

2. ... Qiios nos, Loiigobardi scilicet, Saxoues, Franci, Lotharingi, Baioarii, Suevi,

Burgundiones^ taiito dodignamiir, ut inimicos nostros commoti, nil aliu<l contiimelianim,

nisi, liomane, dicamus : hoc solo id est Roiuanonini nomine, quidquid ignobilitatis...

qiiidquid liixuriaj, quidquid meiidacii, immo quidquid vitiorum est, conipreheudeutes.

(Luitpraudi legatio ad Nicepliorum Phocam, apud Corpus scriplorum historix bizantiiue.

UonnsB, 1828, pars XI, post Leo Diaconus, p. 349.)
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fut suivie par ses successeurs, et les partages, faits, defaits, modifies

plusieurs fois dans un regne, ramenerent, sous d'autres formes, tous

les desordres des temps merovingiens. Les populations restees en

dehors de la hierarchie du vasselage et vivant sous les debris de

I'ancienne discipline sociale, soit dans les cites de fondation roraaine,

soit dans les villes fondees recemment, ne trouverent au-dessus

d'elles, pour leurprotection et le maintien de I'ordre, qu'une souve-

rainete dont le centre variait sans cesse, et passait capricieusement

de la Gaule en Germanie, et de la Germanie en Gaule. Les delegues

de cette souverainete, comtes, dues, marquis, ou etaient frequem-

ment changes, et alors, etrangers a leur province, ils tombaient

comme des fleaux sur les pays qu'ils venaient regir; ou, s'ils jouis-

saient longtemps de leur charge
,
jusqu'a pouvoir la transmettre

a titre hereditaire, ils en abusaient impunement, et rej etaient sur un

pouvoir eloigne, incertain, inconnu en quelque sorte, le mal qu'ils

faisaient eux-memes, et les griefs du pays. Tout cela changea quand

la souverainete fut morcelee, et quand le territoire social fut partout

circonscrit dans une localite de mediocre etendue; les populations

trouverent en face d'elles un pouvoir present a qui elles purent

demander compte du tort qui leur etait fait ; on vit, en moins d'un

siecle, poindre et se developper une lutte politique d'un nouveau

genre, celle des sujets contre les souverains locaux, seigneurs ou

eveques. Dans le midi, ce fut contre les seigneurs laiques, avec I'aide

et I'appui des eveques restes fldeles a leur ancienne mission de

membres et de soutiens du regime municipal; dans le nord, contre

les eveques eux-memes, qui, par des abus successifs, avaient trans-

forme leur part d'autorite et de juridiction civile en seigneurie

absolue. D'un autre cote, les seigneurs bien intentionnes, et il y en

eut de tels, plus tranquilles et plus libres d'action dans leur indepen-

dance, se trouverent a I'ai^ie pour appliquer en petit les traditions

administratives de I'empire de Charlemagne. Au nord, les comtes de

Flandre, au midi, les comtes de Toulouse, en donnerent un exemple

remarquable. Telles furent, du moins en partie, les causes qui firent

apparaitre, au commencement duonzieme siecle, les premiers symp-

tomes de renaissance de la vie civile.
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D'autres causes concoururent avec celles-la, et agirent simultane-

ment. Cette societe urbaine, debris dii moiide romain, ou nouvelle-

ment formee autour des monasteres, a rimitation de ces debris,

avait besoin de voir au-dessus d'elle des pouvoirs qui eussent le

caractere d'une autorite publique. Elle etait, par sa nature m^me,

antipathique an pouvoir personnel, essence du regime feodal; des

qn'elle eut le sentiment de sa force, elle reagit contre ce regime. La

reaction commenca lorsque la feodalite, parvenue a I'etat d'organi-

sation complete, eut change le prinoipe de I'autorite, et mis a la

place de ra(lininistrati(ni et de I'obeissance civiles, d'un cote la sei-

gneurie, patronage sans controle et domination privee, de I'autre le

vasselage pour les nobles, et le servage pour les plebeiens ; lorsque

les pouvoirs ecclesiastiques eux-memes, I'episcopat dans les villes,

et la dignite abbatiale dans les bourgs de fondation nouvelle, pou-

voirs qui, sous des formes theocratiques, avaient conserve un carac-

tere social, et continue d'une maniere plus ou moins efficace I'an-

cienne administration des interets publics, se furent transformes,

comme les pouvoirs laiques, en privileges seigneuriaux. Alors, il se

fit un grand mouvement qui agita et souleva, au sein des villes, la

classe d'hommes dont les occupations hereditaires etaient le com-

merce et I'industrie, classe d'hommes, anciennement libres et civi-

lement egaux, qui ne pouvaient s'ordonner dans la hierarchie du

vasselage, qui n'avaient rien de ce qu'il fallait pour cela, ni les

mceurs toutes guerrieres, ni la richesse territoriale, et que la feoda-

lite menacait de reduire a la condition de demi-esclavage des culti-

vateurs du sol. Le but de ce mouvement, qui apparut sous differentes

formes et s'aida de moyens divers, fut partout le meme; ce fut de

retrouver, de raviver, de rajeunir en quelque sorte, les elements

degrades de la vieille societe civile.

Au douzieme siecle, on voit le regime municipal entrer dans le

droit politique dont il se trouvait exclu, par le fait sinon par la loi,

depuis I'etablissement de la domination franke. Dans presque toutes

les villes anciennes, son organisation se reforme d'apres des types

tres-diversifies; il eclate dans les nouvelles villes, ou s'etaient peu a

pen reunis les elements necessaires a sa formation ; c'est ce que.
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dans la laiigue historique de nos jours, on nomme la revolution com-

munale. Cette revolution a ete vivement signalee, et Ton a rappele

non moins vivement le fait, conteste au dernier siecle, de la persis-

tance du regime municipal romain ; entre ces deux points d'histoire

86 trouve la partie obscure des origines de notre societe moderne.

Ce n'est pas tout de dire que le regime municipal a dure depuis les

temps romains, il faut pouvoir dire aussi quelle a ete la grande loi,

quelles furent les vicissitudes de cette permanence jusqu'a I'epoque

ou se prononcent, sous forme de revolution, la renaissance des villes

et I'avenement politique des magistratures urbaines. Et d'abord, il

faut etablir quelles alterations subit, dans toute la Gaule, le regime

municipal apres I'invasion desbarbares; si Ton recueille la-dessus

les temoignages historiques et qu'on les eclaire par I'induction, Ton

trouvera que les modifications de ce regime, du moins dans les pre-

miers temps, furent loin d'etre defavorables a Texistence libre des

villes. La partie la moins importante des privileges municipaux sous

le regime imperial etait la juridiction. Les magistrats des villes,

dans les provinces, n'avaient que la police correctionnelle et le juge-

ment de premiere instance ; le defenseur de la cite ', quand fut instituee

cette magistrature, garantie supreme de la liberte municipale, n'ob-

tint que le droit de juger en dernier ressort les moindres causes

civiles, et le droit d'instruction au criminal; la haute justice appar-

tenaittout entiere aux gouverneurs imperiaux'. Dans I'anarcliie et

le desordre qui suivirent la retraite des fonctionnaires romains

devant les bandes germaniques, toutcela dut changer, et il fallut de

necessite que les autorites municipales, le defenseur, I'eveque, la

curie tout entiere, les plus notables citoyens, s'emparassent des pou-

voirs laisses vacants, et devinssent a la fois, pour la ville et son ter-

ritoire, administrateurs et juges^

1. Defensor civitatis, plebis, loci. — Voyez lib. I, Cod. Theod., De defensoribus, H 1, 55, et

Novellam Majoriani, 5,

2. Rectores, judices, consulares, correctores, praesides, comites, duces, etc. — Voyez la

notice des dignit^s de I'empire sous Valentinien III^ Recueil des historiens des Gaules et

de la France, t. I, p. 125.

3. Curia, ordo, principales, optimi cives, primi patrise, — Voyez Savigny, Hist, du droit

romain au moyen age, t. I, cLap. v, g§ 1,2, 3.
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Cet a^andissement des jtouvoirs municipaux, loin d'etre defait

ou trouble par Tinstallation d'un comte sous I'autorite des rois ger-

mains, reeut au contraire, de la presence de cet officier, une sorte

de sanction legale. Le comte on (jraf, dans les cantons de la Gerraa-

nie, etait juge au civil et au criminel; il siegeaiten justice avec les

principaux chefs de famille, dont les opinions, recueillies par lui,

etaient la regie de ses jugements. Les comtes de race germanique,

suivant leur mission et leurs habitudes nationales, firent, dans

chaque cite de la Gaule, ce que leurs pareils faisaient au dela du

Rhin. Des qu'il y eut un crime a punir ou un proces a juger, ils con-

voquerent, selon leur vieil usage, ceux que les Germains appelaient

dans leur langue les meilleitrs hommes, les hommes puissants, les bons

hommes, les fortes cautions^ Or, a quelle classe d'hommes, dans la

cite municipale, s'adressait une pareille convocalion? Exactement

a ceux que la force des choses venait, dans I'espece d'interregne

qui preceda I'etablissement barbare, d'investir de tons les droits

judiciaires. Selon les idees sociales des conquerants, cette classe

d'hommes avait le droit de justice, c'etait son droit naturel; la curie

gallo-romaine fut un mdl pour les hommes de race germanique ; ils

lui donnerent ce nom que portaient leurs assemblees de justice et

leurs conseils nationaux -. En effet, pour un Germain dont la vue

intellectuelle penetrait peu au fond des choses, la similitude etait

complete entre son plaid cantonal tenu chaque semaine, et les

seances des municipalites de la Gaule, telles que les conquerants,

Goths, Burgondes ou Franks, les virent apres I'occupation du pays.

La mesure precise des changements qu'eprouva I'existence muni-

1. Besle Manne, riUe Marine, gute Manne, Rekiii-burghe. Ce dernier iioin, compose de burg,

caution, et de rekin, reghin, raghin, puissance, preeminence, joue un grand role dans les

actes de la Gaule franke, oil Ion trouve les mots rachimbitrgii, racimbttrgi, racineburgi,

recyneburgi, regimburgi, racimburdi. — A^'eniens illi et germanos suos illi Andecavis civi-

tate ante viro illuster illo comite vel reliquis racimburdis qui cum eo aderant, quorum

uomina per subscriptionibus atqne sif^iiacula subter teneiitur inserta, intorpellabat aliquc

bomine, iiomen illo... (Formula! Andegav., form, xlix, apud Script, rer. gallic. et francic,

t. IV, p. 575.)

2. Curia ; Mahal. (Hhabaiii Mauri glossaiium apud Kckbart Coinmeitiar. de reb. t'raiic.

oriental., t. 11, j). 95(i.)
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cipale, en passant du regime remain a la domination barbare, nous

est donnee, pour la portion de la Gaule soumise aux Visigoths, par

des documents d'une clarte parfaite et d'une autorite incontestable.

Ce sont les lois memes de ce peuple et un abrege du droit romain,

compile en I'annee 506, par ordre du roi Alarik II, pour servir de

code a ses sujets gallo-romains, les provinciaux de I'Aquitaine et de

la Narbonnaise. Dans cet abrege, qui porte le nom de Breviarium\

les extraits des lois et ceux des anciens jurisconsultes sont accom-

pagnes d'une interpretation destinee a diriger la pratique, interpre-

tation qui, pour le droit public, s'eloigne beaucoup des textes, et

montre a nu I'esprit du temps. Voici les particularites que pre-

sentent, sur I'organisation et la juridiction municipales, ce curieux

monument legislatif et la loi nationale des Visigoths : 1° Les grandes

magistratures provinciales ayant ete remplacees par I'autorite d'un

comte mis, comme gouverneur, dans chaque cite, un partage de

pouvoir tout nouveau a lieu entre le comte et les magistrats de la

cite. Le comte reserve pour lui ce qui regarde specialement les

interets de la puissance publique, la levee des impots, le recrutement,

la sanction des jugements criminels; il iaisse au pouvoir municipal,

a la curie, tout ce qui se rapporte aux interets civils et aux transac-

tions privees *. 2° La juridiction de la municipalite s'est agrandie;

elle s'etend a toutes les causes civiles ou criminelles, et de plus, elle

a change de caractere et passe de I'ancienne magistrature munici-

pale a la curie elle-meme, qui exerce, en corps, le droit de juger '.

'.i° Pour les jugements criminels, on choisit au sort cinq juges pris

parmi les hommes les plus notables; non-seulement le defenseur,

1. On I'appelle Breviarium Alaricianum ou Breviarium Aniani, du nom du r^f^rendaire

Anianus, qui en signa les copies officielles. II fiit r^dig^ par une commission de juris-

consultes convoques dans la ville d'Aire, sur I'Adour, et soumis a une assemblee de Gallo-

Komains, moiti^ ev^ques, moitie laiques, qui I'approuverent.

2. Le comte et le defenseur soni egalement designes I'un et I'autre par le titre de

judex,

3. Quum pro objecto crimine aliquis audiendus est, quinque nobilissimi viri judices de

reliquis sibi similibus missis sortibus eligantur. {Codicis Theodosiani libri seaderivi, lib. 11,

tit. I, g 12, interp.) Le livre publie sous ce titre nest autre que le texte pur et simjile du

Breviarium Aniani.
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selon rancien usage, laais certains officiers niunicipaiix sont elus

par le corps entier des citoyens '. 4° Les nominations de tuteurs, les

adoptions, les emancipations, les manuniissions, actes que I'ancien

droit reservait au preteur, se font devant la curie et par elle'-. Tout

cela se borne, il est vrai, a une partie de la Gaule; pour le reste, on

n'a point de tels renseignements; mais il est hors de doute que les

choses se passerent d'une facon sinon identique, du moins analogue,

avec plus de desordre, de caprice, de liasard, mais en excedant par-

fois, au profit des villes, la mesure des droits regulierement recon-

nus et legalement garantis sur le territoire des Visigoths.

Les traits les plus generaux de cette transformation du regime

municipal, ceux que des temoignages plus ou moins precis, plus ou

moins complets, font retrouver a -peu pres au meme degre dans

toutes les grandes villes, sont les suivants : la curie, le corps des

decKvions, cessa d'etre responsable de la levee des impots dus au

fisc'; I'impot fut leve par les soins du comte seul et d'apres le der-

nier role de contribution dresse dans la cite *. II n'y eut plus d'autre

garantie de I'exactitude des contribuables que le plus ou moins de

savoir-faire, d'activite ou de violence du comte et de ses agents.

Ainsi les fonctions municipales cesserent d'etre une charge ruineuse,

personne ne tint plus a en etre exempt, le clerge y entra; la liste

des membres de la curie cessa d'etre invariablement fixe; les an-

ciennes conditions de propriete, necessaires pour j etre admis, ne

furent plus maintenues, la simple notabilite suffit. Les corps de

1. Ideoqne jiibemus ut nemerarius vel defensor, qui electus ab episcopo vel populis

fuevit, commissuni peragat officium. (Leg. Visigoth., 'i ii, apud Script, rer. gallic, et francic.

t. IV, p. 437.) ~ Periculo enim primatum ofHcii cancellarios sub tide gestorum electos

judicibus applicari jubemus.... {Cod. Theod., lib. I, tit. xi, g 3. — ... Nisi qui ei publica

fuerit civiuni electione deputatus .. (Ibid., interp.)

2. Adoptivum, id est, gestis ante curiam ad tiliatuni... (Ibid., lib. V, tit. i, g2, interp.)

— Qu;i; tamen mancipatio solebat ante pr»sidem fieri, niodo ante curiam facienda est.

(Gaius, Institutionum liber, tit. 6.) — ... Ex quo tutor sive curator minoris per judicem,

aut per curiam intulerit, seu exceperit actionem... {Cod. Theod., lib. II, tit. iv, i! 1,

De denuntiatione, interp.) — ... Auctoritate judicis aut consensu curise mutator... (Ibid.,

lib. Ill, tit. 1, g 3, interp.)

3. Ibid., lib. XII, tit. i, De decurioitibtis.

4. Ce role s'appelait canon ou potyptiiiue.
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marchandise ot de metiers, j usque-la disiincts de la corporation nm-

nicipale, y entrerent , du moins par leurs sommites , et tendirent de

plus en plus a se fondre avec elle*. II n'y eut plus dans la muni-

cipalite de juges proprement dits; les jugements furent rendus par

les curiales en nombre plus ou moins grand; la juridiction urbaine

s'agrandit, et de nouveaux offices parurent avec des titres splen-

dides, appliques pour la premiere fois au gouvernement municipal ^.

L'intervention de la population entiere de la cite dans ses affaires

devint plus frequente; il y eut de grandes assemblees de clercs et

de la'iques sous la presidence de I'eveque. L'eveque joua un role de

plus en plus actif, soit dans la gestion des affaires locales, soit dans

I'administration de la justice; il empieta sur les attributions du de-

fenseur, comme celui-ci, au temps de I'empire, avait envahi par

degres les droits de I'ancienne magistrature *. On peut rencontrer

de notables differences dans ce qui eut lieu sur telle ou telle portion

du pays ; mais il est certain que, partout, le regime municipal devint

democratique en principe, quoique ses formes demeurassent plus ou

moins aristocratiques; ce principe nouveau y resta des lors depose

comme un germe fecond, et il fut le ressort le plus puissant de ia

revolution du douzieme siecle.

A en juger par certains details et certains temoignages histo-

riques, il semble que la societe gallo-romaine, au moment ou elle

perdit sans retour ses grandes institutions civiles etjudici aires, ait

1. A Paris, sons la premiere race, I'organisation du corps des marchands, natttae mer-

catores, se distingue a peine de la curie.—Voyez Felibien, Hist, de Paris, t. I; Dissertation

sur I'origine de I'HGtel de Ville.

2. Dans la curie d'Angers, au sixieme sieclC; on trouve un chef de la milice urbaine

portant le titre de magisler militum. A Paris, dans un texte du huitieme siecle^ le meme

office semble designe jjar le titre de spatharius, emprunte a la liste des liautes dignit^s de

I'empire byzantin.— Voyez Formulx Andeijav., apud Script, rer. gallic, et francic, t. IV,

p. 564; et le testament d'Ermintrude, apud Briiquigny, Diplomata, chavtx, epislolx, et alia

documenta, etc. Parisiis, 1791, pars I, t. I, p. 364 et suiv.

3. Igitur quum
, pro utilitate ecclesia; \el principale negotio apostolicus vir, illi epis-

copus, necnou et inluster vir illi comes, in civitate, Andecave cum reliquis venerabilibus

atque magnificis rei publicte viris rescdisset, ibique veniens liomo, nomen illi, palam

suggereret... {Formulae Andegav., form, xxxii, apud Script, rer, gallic, et francic, t. IV,

p. 571.)

11
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fait uu ellort pour rassembler et concentrer dans les institutions

niunic'ii)ale.s tout ce qui lui restait de vie, de force et d'eclat. Cette

espece de travail social se revole sous beaucoup d'aspects divers

dans les documents du sixieme siecle, surtout dans ceux qui re-

g-ardent les villes du Midi, Non-seulement I'existence municipale y
devint plus independante qu'elle ne I'etait sous les empereurs, mais

elle s'anoblit en quelque sorte et s'entoura d'un nouveau lustre dans

les formes, les titres et les attributs du pouvoir. La curie appliqua"

en principe a sa juridiction ce que les codes imperiaux disaient de

celle du preteur, et elle s'assimila, autant qu'elle le put, au senat

de Rome. Les noms de senat, de senateurs, de families senatoriales,

se multiplierent dans les cites gauloises, et le titre de clarisshnes, le

troisieme dans la hierarcliie des dignites de I'empire, fut donne a de

simples decurions
' ; I'epithete meme de sacre, cette formule de la

majeste imperiale, devint une qualification pour les senats muni-

cipaux^. Ce sont la des signes evidents de la nouvelle importance

des administrations urbaines et du respect plus grand qui s'j atta-

clia comme au meilleur et au plus ferme debris de la civilisation

vain'cue. La se refugierent les regrets et s'abriterent les traditions

de I'ancien ordre civil, bouleverse par la conquete, et que la bar-

baric, en s'infiltrant dans les lois et dans les moeurs, menacait de

detruire totalement.

L'influence toujours croissante des eveques sur les affaires inte-

rieures des villes fut, j usque dans sa forme la plus abusive,' un

moyen de conservation pour Tindependance municipale et la plus

forte garantie de cette independance. Un fait interessant a etudier

sous ce rapport est celui des immunites ecclesiastiques, si largement

accordees par les rois franks de la premiere et de la seconde race^.

1. Piitabiitr.r a quibiisdam viennensis senatus cujus tunc nnmorosis illusti'ibus curift

florebat. (S. Aviti Ilomilia de rogatione... apud ejus Opera, p. 152. Paris, 1(543.) — Les

temoins du testament d'Abbon, rtSdige en I'annce 735, re^-oivent cliacun le titre de vir da-

rissimus.— Yoyti/. Brdquigny,, Diplomala, cluirtx, etc., t. I, p. 477.

2. ... Judicante senatu in Vienna civitate rcsidente... et sacro senatui ut Hrmum manoat
roborare mauibus rogavi cuiicta ha;c qua; superius comprehensa sunt... (Testaments

d'Eplilbius et de Pailina [annOe (>%]. — Brequigiiy, ibid,, p. 34t).)

3. ...Ut nullus judex publicus ad causas audiondum, vel froda exigenduni, nee man-
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Le privilege d'immunite ne resta pas borne a cle simples domaines

;

11 s'etendit sur des villes entieres ; il y en eut, celle de Tours par

exemple, ou tons les droits du fisc, c'est-a-dire de I'Etat, furent sup-

primes; I'eveque y fut souverain, ou, pour mieux dire, sous son

nom, la ville elle-meme devint souveraine'. L'imraunite, dans ce

cas, agit de deux manieres : elle entoura, comme d'un enclos impe-

netrable, les restes des institutions roniaines, et elle investit legale-

ment I'eveque d'un pouvoir sans controle et sans contre-poids sur le

gouvernement de la cite. Elle commenca I'assimilation de la puis-

sance episcopale dans les villes avec le patronage seigneurial des

grands proprietaires de race franke dans leur domaine, assimilation

qui se prononce de plus en plus, a mesure qu'on avance vers les

temps feodaux. Et non-seulement I'immunite ecclesiastique main-

tint, tout en contribuant a I'alterer, le regime municipal des villes

anciennes, mais encore elle fit naitre des ebauches plus ou moins

completes de municipalite dans les nouvelles villes, formees peu a

peu autour des eglises et des abbayes -.

Cette existence toute locale, dans laquelle, depuis le sixieme si^cle,

se resserra de plus en plus la societe gallo-romaine, sous le gouver-

nement des senats municipaux, ne pouvait durer sans la condition

essentielle de tout gouvernement, unrevenu public. C'estune ques-

tion fort controversee, de savoir si I'impot foncier, que les Franks

siones aut paratas faciendum, nee fldej assores toUeudum^ nee homines ipsius eeclesia3 de

quibuslibet causis distringendiim, nee ad ullas redliibitiones requirendum, ibidem ingredi

non debeant. (Marculii Formul., lib. I, form, iv, apiid Script, rer. yallic, et francic, t. IV,

p. 470.)

1. Adeo autem omne sibi jus fiscalis census ecclesia [turonensis] vindicat, ut usque

hodie in eadem urbe per pontificis litteras comes constituatur. (Vita S. Eligii, apud

ibid., t. Ill, p. 555.) — ... Ut in pago cenomannico nullus quislibet ullo quoque tempore

in actione ducati nee comitati iugredere deberet; nisi tantum per electionem memorati

pontificis , aut suceessorum suorum^ sen abbatum ac consacerdotum , atque pagensium

Cenomannensium, ibidem per voluntatera Dei consistentium... (Prfficeptum Childeberti III;

apud ibid., t. IV, p. 678, dipl. lxxxviii.)

2. ... Ut nullus judex publicus vel quislibet judiciaria potestate accinctus in cortes vel

villas ipsius monasterii nullum debuisset habere introitum, nee ad causas audiendas...

nee ullas retributiones exactandas; quod fiscus noster exinde habere poterit, nullatenus

exactetur,~ nee requiratur. (Emunitas sanctorum; Formnl. Lindcmbrog. , apud ibid,,

p. 547, form, vii.)
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lie payerout jaiuais. Cut aboli i)Oui' les Remains ; on s'est decide, en

general, ponr radirmative, et Ton a dit qu'apres un temps plus ou

moins long, les Romains se trouverent, comnie les Franks eux-

memes, exempts de taxes publiques. Cette assertion est, jecrois,

temeraire ; il faudrait voir si I'impot ne fut pas transporte plutot que

supprime, et si ce qui, sous les empereurs, avait ete paje au fisc, ne

devint pas en beaucoup de lieux, sous les rois franks, une charge

municipale. Selon de grandes probabilites, la municipalisation de I'im-

pot fut le ressort materiel qui, joint au ressort moral de I'autorite

des eveques, raaintint dans les villes I'ancien regime social, et lui

donna la force de resistor aux envahissements de la barbarie. Les

villes conserverent leurs cadastres et leurs roles de contribution,

riiistoire et les actes en font foi ; mais on fit en sorte que ces registres

fussent tenus secrets pour I'usage seul de la cite ; on tacliait d'en

derober la connaissance aux officiers des rois franks, et le citoyen

qui les livrait a quelque agent du fisc etait regarde comma un traitre *.

Si les proprietaires gallo-romains, excites par I'exemple des Franks,

repu^nerent de plus en plus a payer le tril^ut au fisc, il n'en fut point

de meine sans doute pour les levees d'argent votees par la curie

;

dans ce cas, ce n'etait pas subir une exaction, mais s'imposer libre-

ment pour un iiiteret commun. Les exemptions, si energiquement

reclamees et defendues par les eveques, ne purent avoir un autre

sens ; la ville de Tours, selon d'anciens recits, ne payait aucun impot

public : cela voulait certainement dire qu'elle ne payait rien qu'a

elle-meme ^ Les grands travaux d'utilite generale, edifices, canaux,

1. Sed qnum populis tributariam functionem infllgere vellent, diccntes : « ... Ecce

« libriim prse raanibiis liabeimis , in quo census huic populo est inflictus. Et ego aio :

« Liber bic a regis tiiesauro delatus nou est, nee unqiiam per tot convaluit annos. Non

« est mirum enim si pro inimicitiis borum civium in cujnscunique domo reservatus est.

« Judicabit enim Deus super eos qui, pro spoliis civium nostrorum liunc post tanti tem-

« poris transactum spatium protulerunt. » Dum autem lijec agerentur, Audini tilius, qui

librum ipsum protulerat , ipsa die a febre correptus, die tertia exsinravit. (Greg. Turon.

Hist. Franc, lib. IX, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 350.)

2. « Gaiso vero comes... tributa coepit exigere ; sed ab Eufronio cpiscopo probibitus,

(I cum exacta pravitate ad regis direxit prsesentiam, ostendens capitularium in quo tributa

(( continebantur. Sed rex ingeniiscens, ac metuens virtutem sancti Martini^ ipsum inceudio

« tradidit : aureos exactos basilica; Sancti Martini rcmisit, obtestans ut nullus do populo
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aqueducs, entrepris par certains eveques du sixieme siecle, prouvent

qu'il J avait souvent confusion entre les revenus de I'eglise episco-

pale et les finances de la cite.

Tels sont les traits les plus saillants de ce qu'on pourrait nommer

la premiere epoque de conservation du regime municipal, epoque oii,

dans ce regime, rien ne se raontre qui ne soit d'origine romaine , oii

tout ce qui derive des moeurs et des lois germaniques reste a cote de

lui, sans se meler a lui ; mais ou, par une revanche singuliere, ses

magistratures n'ont aucune place parmi les pouvoirs publics, aucun

titre dans la nomenclature des fonctionnaires de I'Etat gallo-frank.

II n'j a de titres d'offices que pour les emplois qui procedent de la

constitution politique du peuple conquerant, ou qui appartiennent

au service du palais et du fisc rojal '. Pour designer les dignitaires

des municipalites, la langue officielle n'admet d'autre appellation

que celle de tons hommes, qui, dans I'idiome des populations germaines,

voulait dire citoyens actifs, liommes capables d'etre juges et temoins

au tribunal du canton. Ce nom vague recouvre, dans la plupart des

documents originaux, I'administration municipale tout entiere ; il

faut aller cliercher la-dessous la curie avec ses magistrals et ses

officiers de tout rang "^. Les diplomes et les actes des temps mero-

vingiens presentent dans sa simplicite cette formule, cause de beau-

coup de meprises et d'erreurs pour les liistoriens ; sous la seconde

race, ellese complique, et Ton voit s j adjoindre un titre special et

nouveau.

A partir du regne de Charlemagne, et tant que dure son empire,

on trouve I'administration de la justice organisee d'une maniere uni-

forme dans les villes et hors des villes ; une nouvelle magistrature

apparait dans toutes les causes, soit des Franks, soit des Romains,

turonico uUiim tributum publico redderet. » (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. IX^ apud

Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 350.

1. Duces, comites... grafioiies, centenarii, majores domus, domestici, judices fiscale?,

eancellarii, referendarii, senescalli, cubiculavii, etc.

2. On doitsegarder cependant de voir la municipalite romaine partout oil se rencontre

le titre de bons hommes ; dans une foule de cas^ il se rapporte au plaid cantonal d'institu-

tion germanique^ et parfois il n'a d'autre sens que celui d'hommes de bien. Ces distinctions

necessaires et faciles a etablir ont echappe a M. Raynouard.
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soit cles Barbaras vivant sous leiir loi originelle. Ces juges, que les

Capitulaires nomment scabini , scabinei^, sont choisis par le comte,

Tenvoje de Teinpereur et le peuple, ils joignent a leur titre le nom

(le la loi suivant laquelle ils ont mission (lejuger;il y en a de sali-

ques, de roniains et de goths ^. Les anciens tribunaux germaniques

et la justice municipale sont egalement sourais a cette innovation

iudiciaire, et c'est pour la premiere fois qu'une meme regie s'applique

a deux ordres de juridiction entre lesquels, jusque-la, il n y avait eu

rien de commun. Sous le nom de scabins, depuis Charlemagne, This-

torien doit voir dans les villes, sinon la curie tout entiere, au moins

une portion de la curie, car ce fut, sans nul doute, parmi ses membres

les plus notables que le comte et les habitants designerent les juges

dont la loi remettait la nomination a leur choix^Les scabins franks,

ceux du canton, etaient de simples juges, mais les scabins romains,

ceux de la cite, reunissaient le double caractere de juges et d'admi-

nistrateurs ; c'est de la que provient institution de I'echevinage,

institution qui elle-meme n'est qu'un nom nouveau donne a quelque

chose d'ancien, a la municipalite gallo-romaine. Sous la feodalite, le

scabinat cantonal disparut, le scabinat urbain subslsta seul ; alors,

ce que Charlemagne avait etabli pour tons les tribunaux de s6n em-

pire, se resserra dans le regime municipal, et fit corps aveclui. Des

le dixieme siecle, ceux auxquels les actes publics ou prives donnent

le titre de scabini sont de vrais echevins dans le sens moderne de ce

1. En langue theotisque, skapene, skafene, alias skepene^ skefene, du verbe skapan ou

scafan, qui signifie disposer, ordouner, juger. — Voyez Grimm, Antiquites du droit germu'

nique, g 7, p. 778.

2. Ut judices... scabinei boni et veraces et raansueti cum comite et populo eligantur

et constituantur... (Capitular. I, an. 809, art. 22, apudScmp^ rer, gallic, et francic, t. V,

p. 680.) — Ut missi nostri, ubicumque malos scablneos inveniunt^ ejioiant, et totius populi

consensu in loco eorura bonos eligant. (Capitul. Wormatiense, an. 829, al. cap. il, apud

ibid., t. VI, p. 441.) — ... Judices, scaphinos, et regimburgos, tam Gotos quam Roma-

nes seu etiam et Salicos... (Charte de I'anncSe 918; Nisloire generate du Languedoc, Dom
Vaissette, t. II, Preuves, col. 56.) — ... Judices qui jussi sunt causas dirimere et legibus

definire, tam Gotos quam Romanes velut etiam Salicos... (Charte de I'ann^e 933, ibid.^

col. 69.)

3. Cum in Digna civitate... scabinos ipsius civitatis aut bonis hominibus qui cum ipsis

ibidt'm aderant. (Cliarta an. 780, apud Galliam clirislian., t. 1, instrum., ]>. 106.)
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mot; ils ne tiennent plus rien de la reforme judiciaire a laquelle leur

nom se rattachait ; ils administrent en meme temps qu'ils jugent,

at leur droit de justice, en concurrence avec la justice seigneu-

riale, reste comme une derniere garantie de la vieille liberte civile,

comme une tradition qui, de siecle en siecle, remonte jusqu'au

sixieme ^

L'histoire des villes de langue teutonique, ou toute trace de moeurs

et de lois romaines semble avoir peri, pent fournir d'utiles commen-

taires a Fhistoire des villes de langue romane. C'est aux extremites

septentrionales de I'ancienne Gaule que se montrent les preuves les

plus etonnantes de I'incroyable vitalite du regime municipal. Dans les

cites romaines des bords du Rhin, tant de fois mises a feu et a sang,

et qui. eernees enfln par le flot des invasions, furent, selon I'expres-

sion d'un ecrivain du cinquieme siecle, transportees au sein de la

Germanic, I'idiome romain disparut, et la municipalite subsista^.

A Cologne, on retrouve, de siecle en siecle, un corps de citojens no-

tables qui ressemble de tout point a la curie, et dont les membres,

cliose bizarre, ont des pretentions a la descendance romaine ; cette

1. II y a ici une distinction a faire. Dans les provinces du midi, le titre i'escavins oii

encafins, que laissent voir^ sous leurs formules, plusieurs actesdu dixieme siecle, fut d'abord

effac^ 9a et la par les titres, plus anciens que lui, de syndics, jurats, prud'hommes, et il

fut compl^tement balaye au douzieme siecle par la grande reforme qui propagea et fit

prevaloir le nom de consuls. Dans les provinces du nord , le titre i'echevins est^ pour les

villes oil on le rencontre avant I'epoque des chartes de commune, le signe de la duree non

interrompue de leur juridiction municipale. — Voyez dans Ducange le mot Scavini. —
A Metz, au onzieme siecle et anterieurement, il y avait un college d'^chevins et un maitre

eclievin choisis par I'^vgque et le peuple. Actum Gorziffi [1055]... primo scabione Amol-

berto... {Histoire generate de Metz par des religieux bdnedictins, 1775, t. Ill, Preuves, p. 91.)

Signum Jobannis primi scabinii [1075]. (Ibid., p. 98.) — Vuipaldus IVIettensis primus

scabinio [1095]. (Ibid., p. 102.) — Plusieurs chartes du onzieme siecle donnent au premier

d'chevin de IMetz le titre de legislateur : Meiuzone judice. Amolberto legislatore [1058].

(Ibid., p. 92.)

2. ... Nemet£B, Argentoratus, translati in Germaniam... (S. Hieronymi Epist., apud

Script, rer. gallic, et francic, t. I, p. 744.) — Voyez le memoire du savant EicLhorn sur

I'origine de la constitution municipale des villes d'AUemagne (Zeitschrift fur ijeschichtliche

Bechlswissenschaft, t. 11^ 2^ cahier). Ce memoire a et6 traduit en italien et i5ubli(5 par le

corate C^sar Balbo, dans son recueil de dissertations relatives a l'histoire des villes et des

communes d'ltalie : Opuscoli per servire alia storia delle cittd e dei communi d'ltalia, fasci-

colo III. Turin, 1838.)
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corporation heretlitairo a le goiivci-iicineiit do la ville, elle delegue

ses poiivoirs administratiCs a un comite sorti de son sein, qui, sans

etre investi de la juridietion contentieuse, exerce la juridiction volon-

taire, ce qui est contraire aux principes de I'ancien droit germanique

et conforme a ceux du droit romain '. Au douzieme siecle, la consti-

tution libre de Cologne etait reputee antique ; les titres s'en trouvaient

dans ses archives, a demi effaces par le temps *. Cast de Cologne et

de Treves que le droit municipal s'est repandu de proche en proche

dans les villes plus recemment fondees sur les deux rives du Rliin;

c'est d'Arras et de Tournay que ce droit s'est repandu de la meme
maniere dans les fameuses communes de laFlandre et du Brabant'.

Ces villes, nees au mojen age de diverses circonstances, surtout du

besoin de se reunir et de se fortifier contre les invasions des Nor-

mands, s'approprierent, il est vrai, la juridiction cantonale, le sca-

binat du pagus dont chacune etait le clief-lieu ; mais quant a Tadmi-

nistration nmnieipale, quant a la gestion des interets civils, distincte

de la justice, elles ne trouvaient en elles-memes rien qui put les y
conduire, ni par la tradition, ni par les moeurs ; tout cela devait leur

venir et leur vint en effet d'ailleurs. L'exemple du regime adminis-

tratif, de ce que leurs cliartes nomment la loi, leur fut donhe, ainsi

que l'exemple de la fabrication des etoffes de laine, par les deux an-

1. Voyez le meinoire d'Eiclihorn, Opuscoli, etc., fascicolo III^ p. 115, 131. — La corpo-

ration s'appelalt die Richerzechheilg (Rigirzaglieide), et le comite das Witzigedin (Wizzeht

, dine).—Voyez la cliarte donn^e, au mois de mai 1169, par Philippe, archeveque de Cologne.

(Lacoinblet, Urkttndeuburh fiir die Geschirhte des Niederrheins. Dusseldorf, 1840, t. I,

Ire partie, p. 302.)

2. Xos... vocari fecimus magistros civium et scabinos nostros colonienses : ac ofliciales

de Riijirzeijheide... qui inter se liabito consiiio scrinium suum in quo privilegia eorum

eraiit rcconJita licet iuviti iiperueruut : et quoddam privilogium cujus scriptiim vix ex

nimia vetustate intueri poturat extraxerunt : et nobis exliibuerunt. (I'harte de I'arche-

veque Pliilippe, donnee en 11(39; ibid.)

3. Bertoldus III, dux Zaringi», ... in loco proprii fundi sui, Friburc, •videlicet,

... siiCDNDUM jura CoLONLOi^ quit inter rlienanas civitates turn maxinie florebat conier-

ciis... liberam instituit civitateui. ... Tanta uovte civitati tributa fuit libertas, ut nullus

iiOMiNUJi VEL jiiNiSTKiiiALiUM DOMINI, in cain, uisi de coniniuni civiiuu consensu,

poiuerit recipi. (Cliarta an. 1120, apud Scbaipflin, Hisloria Zarinyo liadensis, t. 1,

p. y-t, f. V.)
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ciens municipes nommes plus haut; une admirable situation com-

merciale a fait le reste pour leur prosperite K

J'ai parle des effets de rimmunite episcopale sur I'etat des villes

auxquelles ce privilege s'etendit ; sous la race merovingienne, ces

effets sont parfaitement simples : c'est I'entiere conservation du re-

gime municipal avec les changements qui s'y etaient introduits a la

chute du gouvernement romain ; sous la seconde race, I'immunite

donne aux eveques le pouvoir de comtes; ils deviennent souverains

dans la cite, non plus comme fauteurs et appuis de I'independance

civile, mais a titre de grands feudataires^ Cette revolution quitrans-

formait toute I'organisation municipale, I'altera, la degrada, mais

ne I'aneantit point; le vieux fond romain s'apercoit toujours sous

I'enveloppe qui le recouvre. Les magistrats electifs de I'ancienne

constitution changes en vassaux de I'eveque, les charges municipales

devenues des fiefs, une etrange disparate entre les restes de la vieille

municipalite romaine et les nouvelles formes de la cour seigneu-

riale, voila ce quepresente generalement I'etat interieur des villes a

cette seconde periode qui fut le berceau de I'echevinage proprement

dit, periode de luttes et de divisions intestines, ou les juridictions se

cantonnent, ou plusieurs cites se forment et rivalisent dans I'enceinte

des memos murailles, ou I'ancien droit civil se fractionne en privi-

1. Voyez, dans I'histoire de Flandre par Warnekoenig, le chapitre oil il expliqne la for-

mule aller a chef de cens, et parle de Tanciennete primordiale du recours a I'echevinage

d'Arras; voyez aussi son Traite de la formation du regime municipal en Flandre. —
Opuscoli, etc., fascicolo III^ p. 164 et suiv.

2. Similiter autem concedimus eidera ecclesias [narbonensi], sicut hactenns a predeces-

soribus nostris, Pipino videlicet rege, et deinceps concessum est illi, medietatem totius

civitatis, cum turribus, et adjacentiis earum intrinsecus et extrinsecus, cum omni inte-

gritate; et de quocuraque commercio ex quo teloneus exigitur, vel portaticus, ac de navi-

bus circa littora maris discurrentibus, nee non saliuis, quicquid et comes ipsius civitatis

exigit... (Diplome de Charles le Chauve, annee 843; Histoire generale du Languedoc, t. I,

Preuves, col. 81.) — Cujus [Adelardi episcopi vellavensis] petitioni benignum prabentes

aisensum, regum morem servantes, hoc prfEceptum immunitatis fieri jussimus; conce-

dentes ei omnibusque successoribus omnem burgum ipsi ecclesiaj adjacentem, et universa

quse ibidem ad dominium et potestatem comitis hactenus pertinuisse visa sunt ; forum

scilicet, teloneum, monetam, et omnem districtum, cum terra et mansionibus ipsius

burgi... (Rodulfi regis Diplomata, an. 924_, apud Script, rer. gallic, et fraiicic, t. IX_,

p. 564.)
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leges d'ordres, de classes, de quartiers. Les offices municipaux, dont

la source est transportee alors du peuple a la personne de I'ev^que,

apparaissent sous de nouveaux noms, celui de majeurs ou maires, qui

oxprime la qualite d'inteudant, et colui de pairs, qui derive des insti-

tutions feodales*, deux titres destines a jouir plus tard d'une popu-

larite peu conforme a leur origine et a figurer avec le titre d'eche-

vins dans la grande reforme des constitutions urbaines. II semble

que la metamorphose des dignitaires de I'Eglise en barons et en

vassaux, dernier terme de I'envahissement des mceurs barbares,

double dementi donne aux principes Chretiens et aux traditions

municipales, ait excite dans ies villes une invincible repugnance et

un immense besoin de reaction. Le divorce accompli, sous I'influence

de la feodalite, entre les deux elements primitifs de la municipalite

gallO'franke, I'eveque et le peuple, fut, pour laliberte civile, le point

extreme de la decadence et le commencement d'un long travail de

renovation, d'une lutte, tantot sourde, tantot violente, pour le reta-

blissement de ce qui n'etait plus qu'un souvenir. Cette lutte a repris

sa place dans notre histoire parmi les faits incontestables ; il reste a

en determiner toutes les causes et toutes les formes, a rechercher

d'ou vint le principe d'une nouvelle vie dans I'organisation muni-

cipale; pourquoi, aux approches du onzieme siecle, la population

urbaine, selon les paroles d'un contemporain, s'agite et machine la

guerre^
;
pourquoi tous les troubles du temps servent la cause de la

bourgeoisie, soit qu'elle les excite ou qu'elle s'y mele, soit qu'elle se

souleve pour son propre compte ou qu'elle prenne parti dans les

combats que se livrent les pouvoirs feodaux^ Pour toutes les cites

1. Voyez le Glossaire de Ducange^ aux mots Major et Pares.

2. Discordant omnes, prsESul, comes, atque phalanges,

Pugnant inter se concives, coutribulesqiie :

Urbica turba strepit, machinantiir et oppida bellum.

(Versus Salomonis, episcopi, apud Henrici Canisii Lectiones antiquce,

edid. Jacobus Basuage, 1725, t. II, pars III^ p. 241.)

3. Hunfridus Gothise raarchio... factione solito more Tolosanorum, qui comitibus suis

eamdem civitatem supplantare sunt soliti, Tolosam Reimundo subripit, et sibi usurpat.

Annales Francor, Bertiuiaui , sub ouuo 863, apud Scriitt. rer. gallic, et francic, t. Vll,

p. 81.)
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qui, line a une, depuis la fin du dixieme siecle, reagirent centre leurs

eveques, ou, d'accord avec ceux-ci centre la seigneurie laique, les

moyens furent divers, mais le but fut le nieme ; il y eut tendance a

ramener tout au corps de la cite et a rendre de nouveau publics et

electifs les offices devenus seigneuriaux. Cette tendance fut Fame de

la revolution communale du douzieme siecle, revolution preparee de

loin, qu'annoncerent ca et la, durant plus de cent ans, des tentatives

isolees et dont I'explosion generale fut causee par des evenements

d'un ordre superieur, et en apparence etrangers aux vicissitudes du

regime municipal.
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Causes delprniinantes de la revolulion commniiale du doiizierae sifccle. — Lntte de la papaute centre

Tenipire. — Moiivement de icforme iiniiiicipule en Italie. — II passe les Alpes at se propage cu

Gaule. — Nouvelles formes de constitution uibaine. — Le consniat. — La ghilde gennanique, son

application an regime municipal. — La commune jnree. — Municipes non reformes. — Conclusion.

II est difficile de mesurer aujoiird'hui I'etendue et la profondeur

de rebranlement social que produisirent, dans la derniere moitie du

onzieme siecle, la querelle des investitures et la lutte de la papaute

contre Tempire. Tout ce qu'avait fonde la conquete germanique dans

le raonde romain se trouva mis en question par cette lutte, la legiti-

mite du pouvoir ne de la force materielle, la domination des armes

surl'esprit, la hierarcliie des fiefs militaires introduite dans la societe

civile etjusque dans I'ordre ecclesiastique. Non-seulement les pre-

rogatives de la couronne imperiale et sa souverainete sur I'ltalie,

mais le principe violent et personnel de la seigneurie feodale par-

lout ou elle existait, mais la puissance temporelle des eveques trans-

formes en feudataires, et menant a ce titre la vie mondaine avec

tons ses exces, se trouverent en butte au courant d'opinions et de

passions nouvelles souleve par les pretentions et les reformes de

Gregoire VIP. Pour soutenir cette grande lutte a la fois religieuse

1. De graiules lumii'.-res, sur cette question si vaste et si obscure, doivent sortir d'un

ouvrage qui est depuis dix ans I'objet d'une attente uuiverselle, et qu'ajournent, d'annee

en ann6e, les distractions de la vie politique et les scrupules de son auteur, trop difficile

a contenter quand il s'agit de lui-meme. M. Villeniain a le premier, dans ses Fragments

sur la litterature et la societe du quatricme siecle, tirii de I'liistoire de I'Eglise des aper^us

nouveaux pour I'liistoire civile et politique. Le probleme social de la lutte du pouvoir

spirituel et du pouvoir teuiporel au nioyen Age vecevra, de sa merveilleuse intelligence et

de ses etudes si patiennnent approfoudics, une solution large, nette, claire et parfaitement

impartiale.



CHAPITRE VI it:}

et politique, la papaiite mit en ceiivre, avec uue audace et une habilete

prodigieuses, tons les germes de revolution qui existaient alors,

soit en deca, soit au dela des Alpes. Dans I'ltalie superieure, on la

derniere des conquetes barbares avait enracine les moeurs germa-

niques, et ou la domination des Franks avait ensuite developpe,

d'une maniere systematique, les institutions feodales, la seigneurie

des eveques etait complete, et la, comme au nord et au centre de la

Gaule, il j avait guerre entre cette seigneurie et les restes des con-

stitutions municipales, restes plus puissants que nulle part ailleurs,

a cause de la ricliesse des villes. La suspension des eveques du parti

imperial, et les condamnations portees centre ceux qui ne renon-

caient pas aux habitudes et aux dereglements des laiques, desorga-

niserent plus ou moins le gouvernement de ces grandes cites et

ouvrirent une large voie a I'esprit revolutionnaire qui deja j fer-

mentait.

II semble qu'au milieu de ce travail de destruction et de renou-

vellement, les villes de la Lombardie et de la Toscane aient jete les

jeux sur celles de I'Etat pontifical, anciennement I'exarcliat de Ra-

venne, pour y cherclier des exemples, soit par affection pour tout ce

qui tenait au parti de la papaute, soit parce qu'on se souvenait que

le patrimoine de saint Pierre n'avait pas subi I'intiuence de la con-

quete et de la barbarie lombardes'. Depuis leur separation de Tem-

pire grec, ces villes etaient organisees d'une maniere uniforme

;

dans toutes, il y avait des dignitaires nommes consuls. Ce titre,

adopte par les villes qui se reconstituaient, devint le signe et, en

quelque sorte, le drapeau de la revolution municipale; mais en se

I'appropriant, les cites de la haute Italic lui firent signifler autre

chose que ce qu'il avait exprime j usque-la dans les villes de I'Etat

romain. La, les consuls etaient de simples conseillers municipaux,

non de veritables magistrats ayant puissance et juridiction; ils de-

vinrent a Pise, a Florence, a Milan, a Genes, le pouvoir executif, et

1. Voyez, sur cette question et sur celle des origines du regime municipal en Italic, un

memoire tres-remarquable donne par le comte Cesar Balbo, sous le titre i'Appunti per la

sloria Jclle citta ilaliane fino all' instiluzione de' communi e rfe' coi>soli, dans ses Opuscoli, etc.,

fascicolo II, p. 80 et siiiv.
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en reourent toutes les attribntioiis jus(|irau droit de guerre et de

paix. lis eurent le droit de convoquer I'assemblee des citojens, de

reiidre des decrets sur toutes les choses d'administration , d'etre

juges et d'instituer des juges au civil et an criminel ; en un mot, ils

furent les representants d'une sorte de souverainete urbaine qui se

personnifiait en eux'. Ayant ainsi trouve sa forme politique, la reor-

ganisation municipale se poursuivit d'elle-meme et pour elle-meme;

elle ne resta pas bornee aux seules villes d'ltalie, dont Teveque etait

du parti de I'empire et dont le clerge etait rebelle aux reformes

ecclesiastiques ; dans toutes les autres le consulat electif fut etabli

de concert par I'eveque et les citoyens. Bien plus, le mouvement ne

s'arreta .pas en Italie, il passa les Alpes et se propagea dans la Gaule

;

il gagna meme, au bord du Rhin et du Danube, les anciennes cites

de la Germanic. Comme je I'ai dit plus liaut, de nombreuses tenta-

tives avaient eu lieu isolenient depuis un siecle pour briser ou mo-

difier, dans les villes, le pouvoir seigneurial, soit des eveques, soit

des comtes. L'impulsion partie des cites italiennes vint done a pro-

pos ; elle fut Tetincelle qui alluma, de proclie en proche, Tincendie

dont les materiaux etaient accumules ; elle donna une direction a la

force spontanee de renaissance qui agissait partout sur les vieux de-

bris de la municipalite romaine; en un mot, elle fit de ce qui n'aurait

ete, sans elle, qu'une succession lente et desordonnee d'actes et d'ef-

forts purement locaux, une revolution generale.

Ici, je me hate de le dire, il faut distinguer deux choses : la revo-

lution et sa forme. Quant au fond, le mouvement revolutionnaire

fut partout identique; en marchant du midi au nord, il ne pordit

rien de son energie , et acquit meme ca et la un nouveau degre de

fougue et d'audace; quant a la forme, cette identite n'eut pas lieu,

et, au dela d'une certaine limite, la constitution des villes italiennes

ne trouva plus les conditions morales ou materielles necessaires a

1. Des conjectures probables foul remonter jusqii'ti I'an 1093 I'institution du consulat ii

Milan ; le consulat de Genes date de I'annee 1100. Voyez Opuscoli, etc., fascicolo II, p. 85.

— Au douzieme siecle, la libertc des villes lonibardes, passant, par contre coup, dans los

villes de I'Etat roniain, y changea le sens priniitif du titve de consuls. Voyez Savijjuy,

llistoire du droit romain an moyen dfje, t. I, p. 287 a 290,
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son etablisseraent. Le consulat, dans toute I'energie de sa nouvelle

institution, prit racine sur le tiers meridional de la Gaule, etpartout

ou il s'etablit, il fit disparaitre ou rabaissa les titres d'offices muni-

cipaux d'une date anterieure^ Une ligne tiree de I'ouest a Test, et'

passant au sud du Poitou, au nord du Limousin, de I'Auvergne et

du Ljonnais , marque en France les bornes ou s'arreta ce qu'on

peut nommer la reforme consulaire ^. Sur les terres de I'empire , le

nom de consuls penetra plus loin, peut-etre a cause de la querelle

flagrante entre le pape et Fempereur; il parut le long du Rhin, en

Lorraine, dans le Hainaut, mais la ce fut une formule seulement, et

non la pleine r^alite du regime municipal des villes d'ltalie et des

villes gauloises du midi^. Ce regime etait quelque chose de trop

raffine, de trop savant pour les municipes degrades du nord, et

meme pour ceux du centre de la Gaule; entre le Rhin, la Vienne et

le cours superieur du Rhone, I'instrument de regeneration politique

cree sur les rives de I'Arno n'avait plus de prise, ou demeurait sans

efficacite. Aussi, sur les deux tiers septentrionaux de la France

actuelle, le mouvement donne pour la renaissance des villes, pour la

formation de leurs habitants en corporations regies par elles-memes,

eut-il besoin d'un autre ressort que Timitation des cites italiennes.

II fallut qu'un mobile plus simple, plus elementaire en quelque

sorte, qu'une force indigene, vint se joindre a I'impulsion com-

muniquee de par dela les Alpes. Ce second mouvement de la revo-

lution communale eut, pour principe, les traditions les plus etran-

1. Un acte dresse dans la ville d'Aries, en 1131, est date de la premiere annee du con-

sulat. Pour Marseille et pour Avignon il n'y a pas de date certaine, mais la tradition,

dans ces deux villes, faisait remonter 1 institution des consuls jusqu'aux premieres annees

du douzieme siecle. On trouve des consuls a Beziers en 1131, a Montpellier en 1141,

a Nimes en 1145^ a Narbonne en 1148, a Toulouse en 1188, et a Lyon vers 1215.—Voyez :

Memoires sur la re'publique cVAries, par Anibert, deuxieme partie ; Histoire ge'nerale du Lan-

guedoc, t. II ; Eloge historique de la ville de Lyon, par le pere Menestrier ; Recherches hUlo-

riques sur les vicomtes d'Avignon, par le comte de Blegier-Pierregrosse, 1839.

2. On trouve a Vezelai, dui-ant la revolution de cette ville, en 1152, des magistrats

nommes consuls ; c'est une exception unique dans cette region du territoire.—Voyez Lettres

sur ihistoire de France, lettre XXII.

3. Les consuls qu'on voit au douzieme siecle, dans les villes imperiales, sont le conseil

de la cite, les conseillers du magistrate et non la magistrature elle-meme.
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geres au premier
;
pour expliquer sa luiture et distingiier les

resultats qui lui sent propres, je suis contraint de faire une digres-

sion, et de passer brusquement de la tradition romaine a la tradition

germani(iue.

Dans Tancienne Seandinavie, ceux qui se reunissaient aux epo-

ques solennelles pour sacrilier ensemble, terminaient la ceremonie

par un festin religieux. Assis autour du feu et de la chaudiere du

sacrifice, ils buvaient a la ronde et vidaient successivement trois

cornes remplies de biere, Tune pour les dieux, I'autre pour les

braves du vieux temps, la troisieme pour les parents et les amis

dont les tombes, marquees par des monticules de gazon, se vojaient

ca et la dans la plaine; on appelait celle-ci la coupe de I'amitie'.

Le nom d'amitie , minne , se donnait aussi quelquefois a la reunion

de ceux qui offraient en commun le sacrifice, et, d'ordinaire, cette

reunion etait appelee ghilde, c'est-a-dire banquet a frais commims,

mot qui signifiait aussi association ou confrerie, parce que tons les

cosacrifiants promettaient, par serment, de se defendre Tun I'autre,

et de s'entr'aider comme des freres^. Cette promesse de secours et

d'appui comprenait tous les perils, tons les grands accidents de la

vie ; il y avait assurance mutuelle contre les voies de fait et les

1. Les coupes bues en Ihonneur des dieux et des heros etaient appelees braga-full ou

brage-bcgere, soit du nom de Bragi, dieu de la poesie et de I'eloquence, soit du mot braga,

les braves. On multipliait ces libations suivant le nombre des divinites ou des personnes

qu'on voulait honorer.

Primum Othino sacrum exLauriendum erat poculum, pro victoria regi impetranda,

regnique felicitate; post hoc alterum Niordi Freyique in honorem, pro felici annoiia

atque pace; quo facto, mnltis usu erat receptum, poculum libare, Bragafull dictum

[in memoriam lieroum atque principum, in bello c;esorum]. Pra;terea pocula exbaurie-

bantur, in memoriam defunctorum morte propinquonnn^ qui pra-clavi olim nominis fuc-

rant, dictaque sunt ilia Minne. (llistoria Hakoni boni ^Saga Ilakonar Goda], cap. xvi,

apud Ilisloria rerjum norregicorum conscripta a Snorrio Stiirbu lilio, t. I, p. 139, «id. 1777.)

2. Erat veterum more receptum ut qiuun sacrilicia crant celebranda^ ad templum frc-

qucntes convciiirent cives omiies, ferentes secum singuli victum et connneatum^ quo per

sacriticiorum solemuia utereiitur, singuli etiam cerevisiam, quic isto in cunvivio adbibe-

rcntur. (llistoria regis Olafi sancti [Saga Oiafs konungs liins lielga], cap. cxiii, cxiv,

Cxv et CXI. llistoria regum norvegicorum, t. II, p. 1(55 a 168 et 247 ii 254.) — Pour I'ety-

mologie du mot gilde ou geWe , voyez les Glossaires dllire de Sliertz et de Wachter:

i'ecris ghilde aKn do maintcnir et de ligurer la pronoiiciation gern:anique do la lettre g.
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injures, centre I'incendie et le naufrage, et aussi contre les poursuites

legales encourues pour des crimes et des delits, meme averes. Cha-

cune de ces associations etait mise sous le patronage d'un dieu ou

d'un lieros dont le nom servait a la designer ; chacune avait des

chefs pris dans son sein, un tresor commun alimente par des contri-

butions annuelles, et des statuts obligatoires pour tous ses membres;

elle formait ainsi une societe a part au milieu de la nation ou de la

tribu. La societe de la ghilde ne se bornait pas , comme celle du

canton germanique, a un territoire determine ; elle etait sans limites

d'aucun genre, elle se propageait au loin et reunissait toute espece

de personnes, depuis le prince et le noble jusqu'au laboureur et a

I'artisan libre. C'etait une sorte de communion paienne qui entrete-

nait par de grossiers sjmboles et par la foi du serment des liens

de cliarite reciproque entre les associes, charite exclusive, hostile

meme a I'egard de tous ceux qui, restes en dehors de I'associa-

tion, ne pouvaient prendre les titres de convive, conjure, frere du

banquet^.

Soit que cette pratique d'une grande energie fiit particuliere a la

religion d'Odin, soit qu'elle appartint a I'ancien culte des popula-

tions tudesques, il est hors de doute qu'elle exista non-seulement

dans la peninsule scandinave, mais encore dans les pays germa-

niques. Partout, dans leurs emigrations, les Germains la porterent

avec eux; ils la conserverent meme apres leur conversion au chris-

tianisme, en substituant I'invocation des saints a celle des dieux et

des heros, et en joignant certaines oeuvres pies aux interets positifs

qui etaient I'objet de ce genre d'association. Du reste, I'institution

originelle et fondamentale, le banquet, subsista; la coupe des braves

y fut videe en I'honneur de quelque saint revere ou de quelque

patron terrestre ; celle des amis le fut comme autrefois en souvenir

des morts, pour Tame desquels on priait ensemble apres la joie du

festin. La ghilde chretienne se montre en vigueur chez les Anglo-

' 1. Dicebant enim quod burgeiisos [de SleswigJ dlstrictissiraam legem teneant in con-

vivio suo quod appellant Hezlagli, nee sinant inultum esse quicnnique alicui convivarum

illonira damnum sive mortem intulerit. [Chronicon Danorum ab Arn. Magn;eoed., p. 19.

>

12
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Saxons, et on la voit paraitre en Danemark, en Norvege et en

Suede a Textinction dii paganisme. Dans les Etats purement ou

presque purement gernianiques , ces associations privees ne firent

qu'aj outer de nouveaux liens a la societe generale avec laquelle

elles se niirent en harmonio, ([ui les tolera, les encouragea meme

comme un surcroit de police et une garantie de plus pour I'ordre

public ; elles fleurirent en Angieterre et dans les royaumes scandi-

naves, accueillies et patronisees par les rois *. Dans la Gaule ce fut

autre chose; dans ce pays, ou deux races d'hommes, I'une victo-

rieuse, I'autre vaincue, se trouvaient en presence avec des institu-

tions, des lois, des moeurs qui se repoussaient mutuellement , ou il

y avait de si grandes diversites d'origine et de conditions, ou les

homines etaient froisses de tant de manieres les uns par les autres,

les ghildes ne furent, a ce qu'il semble, que des moyens de desor-

dre, de violence et de rebellion. On pent croire qu'elles figurerent

parmi les causes , ignorees aujourd'hui , de I'anarchie merovin-

gienne, de cette ere d'indiscipline qui preceda I'etablissement de la

seconde race. Quoi qu'il en soit, leur prohibition commence avec

le regno et les lois des Carolingiens ; on les voit redoutees et

proscrites par Charlemagne et par ses successeurs. Les censures du

clerge vinrent preter leur aide aux injonctions politiques^; la guerre

faite a I'intemperance, vice dominant des hommes de race germa-

nique, servit de pretexte contre les societes de defense mutuelle,

dont le lieu de reunion etait toujours, comme au temps du paga-

nisme, une immense salle de festin avec des colliers pour le vin, la

biere et Thydromel. Void les articles des Capitulaires qui enoncent,

a cet egard, des dispositions prohibitives '

:

1. Voyez la dissertation danolse de P. Kofod Auclier : Oin gamle Danske Gilder og deres

Undergang, Copeuluigue, 1700, et un mumoire de Wilda sur les associations aii moyen age

[das (iildenwesen im Millclaller], ouvrage coiironne en 1831 par TAcadiimie des sciences

de Copenhague.

2. Yoyez Hincmari arcliicpiscopi rhenicnsis Capitnla ad presbytovos parochifc su.T

(Labbe , Collection des Conciles , lid. dc 1672, t. VIII, col. 572); — Concilium namnetcusc

circa annum 800 (ibid., t. IX, col. 472).

3. Nidarosia... ingentis vastitatis asditiciiun, quod Gildeskalen, id est convivaleni douiuni.

vocant, ad litus exstructum olim habiiit... cui viciuic erant cella*, vinaria et ponnurni,
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« Amiee 789. Le mal de I'ivresse doit etre prohibe pour tous,

« et ces conjurations qui se font sous Tinvocation de saint Etienne,

« ou par notre nom ou par le nom de nos fils, nous les prohi-

« bons*.

« 794. Quant aux conjurations et conspirations, qu'on n'en

« fasse point, et que partout ou il s'en trouve, elles soient de-

ft triiites^.

« 779. Quant aux serments de ceux qui se conjurent ensemble

«pour former une ghilde, que personne n'ait la hardiesse-de le

« preter, et, quelque arrangement qu'ils prennent d'ailleurs entre

« eux sur leurs aumones et pour les cas d'incendie et de naufrage,

« que personne, a ce propos, ne fasse de serments

« 884. Nous voulons que les pretres et les ofRciers du comte

« ordonnent aux villageois de ne point se reunir en associations,

« vulgairement nommees ghildes, contre ceux qui leur enleveraient

« quelque chose, mais qu'ils portent leur cause devant le pretre

a envoye de leveque, et devant I'officier du comte etabli a cet efifet

« dans la localite, afin que tout soit corrige selon la prudence et la

« raison*. »

Veut-on maintenant savoir quelles etaient la forme et la regie de

ces associations que les lois des empereurs franks presentaient sous

le triple aspect de reunion conviviale, de conjuration politique et

de societe de secours mutuels, il faut recourir a des documents

cubilia et culiiiEe cum reliquis convivantibus iiecessariis cedibiis... (Torfei Hisloria rerum

norvegicarum, t. I, p. 84.)

1. Omnino prohibendum est omnibus ebrietatis malum. Et istas conjurationes, quas

faeiuntperS. Stephanum autper nos aut per filios nostros, prohibemus. (Capitula Caroli

Magni, apud Script, rer. gallic, et francic, t. V, p. 649.)

2. De conjurationibus et conspirationibus, ne fiant, et ubi sunt inventai destruantur.

(Capitula Francofurt., c. xxix, apud Baluze, t. I, col. 268.)

3. De sacramentis pro gildonia invicem conjurantibus, ut nemo facere prsesumat. Alio

vero modo de eorum eleemosytiis, aut de incendio, aut de naufragio^ quamvis convenien-

tiam faciant, nemo in hoc jurare prassumat. (Capitula Caroli Magni, apud Script, rer.

gallic, et francic, t. V, p. 647.)

4. Volumus ut presbyteri et ministri comitis villanis prrecipiant ne eollectam faciant,

quam vulgo geldam vocant, contra illos qui aliquid rapueriiit. (Capitula Karlomanni

l-egis, apud Baluze, t. II, col. 290.)
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etrangers a I'liistoiro ile France. Dans tons los pays oii la ghilde

chretienne exista, son hut ot sa constitution riu'oiit identiques; ses

statuts, en quelque langue qu'ils fnssent rediges, disposaient pour

des cas seniblables, prescrivaient et defendaiont les memes choses.

Bien pins, on pent dire qn'il n'y ent reeliement qu'un seul statut

de tradition immemoriale, vojageant de pavs en pays, et se trans-

mettant d age en age avec de legeres variantos'. Les associations

que Charlemagne prohiba, et on Ton se conjurait par sou nom, par

les noms de ses fils, ou par saint Etienne, se retrouvent dans celles

qui prospererent en Danemark, trois ou quatre siecles plus tard,

sous les noms du roi Canut, du due Canut, du roi Eric, de saint

Martin et de plusieurs autres saints
;
parmi leurs statuts reglemen-

taires, soit en vieux danois, soit en latin, je clioisis, pour en citer

quelques articles, I'un des plus complets, celui de la ghilde du roi

Eric, redige an douzieme siecle'^

:

« Ceci est la loi du banquet du saint roi Eric de Ringstett, que

« des liommes d'age et de piete ont trouvee jadis, pour I'avantage

« des convives de ce banquet , et ont etablie pour qu'elle fut

« observee partout, en vue de I'utilite et de la prosperite com-

M niunes^.

« Si un convive est tue par un non-convive, et si des convives

« sont presents, qu'ils le vengent s'ils peuvent; s'ils ne le peuvent,

« qu'ils fassent en sorte que le meurtrier paye Tamende de quarante

« marcs aux heritiers du mort, et que pas un des convives ne boive,

« ne mange, ni ne monte en navire avec hii, n'ait avec lui rien de

1. Voyez los statuts de deux gliildes anglo-saxonnes, fbrniees, lime a Cambridge,

I'autre a Exeter (ci-apres, Pieces justificatives, n"* 2 et 3), et les statuts de gliildes royales,

]iublies par Kofod Anclier a la suite de sa Dissertation. — Le nom donne eu langue dauoise

ii ces statuts etait skraa, mot ([ui veut dire cri, proclamation.

2. Ista statuta lueruut iuventa vel compilata in skauor ab octod. scnioribus qui dicuutur

alderman de convivio sti Canuti, anno Domini 125(), septimo Idus soptembris. (Statut do

la gliilde du roi Eric le Bon, niort en 1103, et lionorc conime saint; Disscrlation de Kofod

Ancher, p. 37.)

3. II;ec est lex convivii beati Erici regis ringestadionsis, quam homines senes et devotl

olim inveneruut ad utilitateni congildaruni ejusdom convivii et nbicumquo in prosperitato

et utilitate observandam statuorunt. (Ibid.^ Pieces jiistilicatives, H, p. 127.)
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« commiin, jiisqu'a ce qu'il ait paye I'amende aux heritiers selon la

« lo '.

« Si un convive a tiie iin non-convive, homme puissant, que les

« freres I'aident, autant qu'ils pourront, a sauver sa vie de tout

« danger. S'il est pres de I'eau, qu'ils lui procurent une barque avec

« des rames, un vase a puiser de I'eau, un briquet et une hache...

« S'il a besoin d'un cheval, qu'ils le lui procurent, et I'accompagnent

« jusqu'a la foret^.

« Si Tun des convives a quelque affaire perilleuse qui I'oblige

« d'aller en justice, tousle suivront, et quiconque ne viendra pas,

« pajera en amende un sou d'argent'...

« Si quelqu'un des freres est mande devant le roi ou I'eveque, que

« I'ancien convoque I'assemblee des freres , et clioisisse douze

« hommes de la fraternite qui se mettront en voyage, aux frais du

« banquet, avec celui qui aura ete mande, et lui preteront secours

« selon leur pouvoir. Si I'un de ceux qui seront designes refuse, il

« payera un demi-marc d'argenf...

« Si quelqu'un des freres, contraint par la necessite, s'est venge

« d'une injure a lui faite, et a besoin d'aide dans la ville, pour la

« defense et la sauvegarde de ses membres et de sa vie, que douze

« des freres, nommes a cefc efFet, soient avec lui jour et nuit pour

« le defendre ; et qu'ils le suivent en armes, de sa maison a la place

« publique, et de la place a sa maison, aussi longtemps qu'il en aura

« besoin ^

1. Si qixis non congilda interfecerit congildaiH; et si affuerint congildiB, tunc vinclicent

eiim si potuerint... (Statut de la ghilde du roi Ei"ic le Bon, art. 1, p. 127.)

2. Si quis autera [congilda] interfecerit non congildam vel aliquem potentem et propter

insufficientiam suam liberare se non voluerit, fratres qui pra^sentes exstiterint subvenient

ei a vKcb periculo quomodo potuerint... (Ibid.)— Cet article est le cinquieme du statut, que

j'ai abrege et dont j'ai interverti les dispositions pour plus de metliode et de clartd.

3. Si aliquis congiklarum arduum negotium eundi ad placitum babuerit^ sequentur eum

omnes congilda. (Ibid., art. 33, p. 140.)

4. Si vero ad regem vel episcopum aliquis frutrum vocatns fuerit, senator fixciat con-

ventum fratriim et eligat xii ex fratcrnitate quos voluerit qui cum co ex convivii expensa

vadant... (Ibid., art. 38, p. 141.)

5. Si quis fratrum necessitate compulsus injuriara suam vindicaverit, et auxilio indi-

guerit in civitate causa defensionis ot causa tutelas membrorum suorum aut vitje, siut cum

eo die ac nocte xii nominatiex fratribus ad defensionem... (Ibid
)
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« Ell outre, les anciens du banquet ont decrete que si les

a bious de quelque frere sont confisques par le roi ou par quelque

V. autre prince, tous les freres auxquels il s'adressera, soit dans le

a royaume, soit hors du royaume, lui viendront en aide de cinq

« deniers*.

« Si quelque frere, fait prisonnier, perd sa liberte, il recevra de

« chacun des convives trois deniers pour sa rangon^'.

« Si quelque convive a souffert du naufrage pour ses biens, et n'en

a a rien pu sauver, il recevra trois deniers de chacun des freres*.

a Le convive dont la maison dans sa partie anterieure, c'est-a-dire

« la cuisine ou le poele, ou bien le grenier avec les provisions , aura

« brule, recevra trois deniers de chacun de ses freres*.

« Si quelque convive tombe malade, que les freres le visitent, et,

« s'il est necessaire, qu'ils veillent pres de lui... S'il vient a mourir,

« quatre freres, nommespar I'ancien, feront la veillee autour de lui,

ct et ceux qui auront veille porteront ie corps en terre, et tous les

(( convives I'accompagneront et assisteront a la messe en chantant,

a et chacun, a la messe des morts, mettra un denier a I'oftrande pour

« I'ame de son frere °.
. . »

J'ai omis, dans cet extrait, de nombreuses dispositions sur les

torts et les dommages faits par un associe a un autre, et sur ce

qu'on pourrait nommer la police de la ghilde. L'exclusion de la fra-

ternite, sorte d'excommunication qu'accompagne le titre infamant

de nithing (homme de rien), est la peine prononcee contre celui qui

a tue un de ses confreres sans necessite de defense personnelie, et

par suite de vieille haine entre eux; qu'd soit, dit le statut, mis hors de

1. Hoc quoque statutum feceruiit seniores convivii, quod si quis frater contlscatus fuerit

bonis suis ex parte regis vel alterius principis et captus fuerit... (Statut de la ghilde du roi

Eric le Bon, art. 10, p. 132.)

2. Si quis frater captus fuerit et libertatem perdidevit... (Ibid., art. 9.)

3. Si quis conviva naufragium passus fuerit, de bonis suis estiinatis ad marc, argenti

nihil retinuerit... (Ibid., art. 11, p. 132.)

4. Congilda cujus anterior pars domus, id est coquina, vel stupa, aut horreum cum

annona in ilia curia in qua residentiam facit combusta fuerit... (Ibid., art. 29, p. 139.)

5. Si aliquis congilda intirinatur, visitent eum fratres : et si necesse fuerit, vigilent

super einn... (Ibid., art. 25, p. 137.)
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la SQciete de tons les freres, avec le mauvais nom d'homme de rien^ et quHl

s'en ailleK Lameme peine atteint celui qui a commis le crime d'adul-

tere avec la femme d'un confrere, ou enleve sa fille, sa soeur ou sa

niece; celui qui, en discorde avec un de ses freres, a refuse de se

reconcilier avec lui selon le jiigement de Vancien et de toute la ghilde;

celui qui, rencontrant un de ses confreres en captivite, en naufrage ou

en lieu d'angoisse, refuse de lui porter secours, et celui qui, insulte

en paroles et en actions par un non-associe, n'a pas voulu tirer ven-

geance de cet affront avec le secours de ses freres"^. Celui qui cite un de

ses confreres en justice sans le consentement de toute la ghilde,

celui qui temoigne en justice contre un confrere, celui qui, soit au

banquet, soit dans tout autre lieu, appelle un de ses confreres voleur

ou homme de rien, celui qui, dans sa colere, prend son confrere aux

cheveux et le frappe du poing, sont punis d'une amende de trois

marcs d'argent^. H y a des amendes pour les delits et les actes incon-

venants commis dans la maison du banquet; il j en a pour les confreres

qui, ayant recu la charge de preparateurs du festin, remplissent mal

leurs fonctions, ou s'absentent apres que le chaudron des freres a ete

suspendu au feu; il y en a pour les disputes, les cris et le port d'une

epee ou de toute autre arme, car, dit le statut, toute sorte d^arme est

prohibee dans la maison du banquet; enfin, il y en a pour celui qui s'en-

dort assis a table, ou tombe d'ivresse avant d'avoir pu regagner sa

maison \ Quant aux coupes d'honneur que le statut designe indis-

1. Exeat a consortio omnium confratrum cum malo nomine nithing et recedat. (Statut

de ]a ghilde du roi Eric le Bon_, art. 4^ p. 128.)

2. Si quis fratrer fornicatus fuerit cum uxore conjurati fratris sui... (Ibid., art. 39,

p. 142.) — Et si congilda confratrem suum in captivitate aut naufragio : aut anxietatis

loco invenerit : et opera ei ferre negaverit... (Ihid., art. 14, p. 137.) — Et si congilda ab

aliquo dehocestatus fuerit verbis et factis et si vindicare noluerit cum auxilio fratrum...

(Ibid., art. 20, p. 135.)

3. Ibid., art. 8, 17, 18, 19.

4. Et si cum fratre suo verbis inopportunis in dome convivii contenderit, . . (Ibid.,

art. 16.) — Et si congilda aliquos confratres ad parandum convivium nominaverint, si

quis eorum neglexerit vel non curaverit... Si quis vero postquam caldarium convivarum

igni suspensum est vel fuerit et ante inceptum convivium sine licentia senioris se sub-

traxerit.., (Ibid., art. 15.) — Quia omnia tela in domo convivii proliibita sunt. (Ibid.,

art. 21, p. 136.)—Voye.z aussi art. 22, 31, 34,36.
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tinctemeut par lo mot minne (affection), la premiere devait etre bue

a saint Eric, la seconde au Sauveur, qui, ainsi, iie venait qu'apres le

patron de la ghilde, la troisieme, a la Vierge. Au signal que donnait

Yalderman, ou ancien du banquet, cliacun des convives prenait sa

coupe remplie jusqu'aux bords, puis, se levant tons la coupe a la

main, ils entonnaient un cantique ou un verset d'antienne, et le chant

termine, ils buvaient. Le serment de maintenir et d'observer la loi

de la confrerie se pretait sur un cierge allume '.

Telle etait cette etrange mais puissante association de liberte et

de protection extralegale, ou les rites et I'esprit de vengeance de

la vieille barbarie germaine s'associaient aux bonnes ceuvres de la

charite evangelique. Les pays scandinaves la conserverent jusqu'au

seizieme siecle dans sa forme complete et primitive*. Les prohibi-

tions dont elle fut I'objet sous la djnastie carolingienne ne reus-

sirent point a I'extirper des habitudes de la population gallo-franke,

la surtout ou les moeurs germaniques eurent le plus d'influence et de

duree, c'est-a-dire au nord de la Loire. Mais sur ce sol, ou elle n'e-

tait pas nee, I'institution de la ghilde, en se conservant, ne resta pas

immuable et tout d'une piece comme en Scandinavie; elle s'assou-

plit, en quelque sorte, et, se degageant des enveloppes de son vieux

symbole, elle devint capable de s'appliquer a des interets speciaux,

a de nouveaux besoins politiques. Le banquet fraternel perdit son

importance et tomba en desuetude, mais deux choses subsisterent

:

I'association juree, et la protection mutuelle jointe a une police do-

mestique exercee par les associes entre eux. L'article que j'ai cite

du capitulaire de 884 prouve qu'a cette epoque la pratique de I'assu-

rance mutuelle etait frequente, non-seulement parmi les hommes de

descendance germanique, mais parmi les habitants de toute origine

1. Hicc sunt constituta de niiniiis a fratrii)us sancti Erici. Primo cautanda est beati

Erici. Postea Salvatoris Domini. Deinde niiniiiu beatos Mariaj virgiiiis : et ad quamlibet

illarum niinnarum triura, debeut confraires recipere bicaria sedendo et bicariis singulis

receptis debent unanimiter surgere et incboare minnani cantando. (Statut de la gbilde

du roi Eric le Bon, art. 43.) — Oninos qui intrant gildam jurent super candelam, prout

lex dictaverit quod omnes justitiam et legem obsorvaro et tenere voluerint; prout

in prresenti skra est prenotatum. (Ibid., art. 44.)

2. Voyez le Memoire de Wilda sur les associations au moym dge, art. 2, 3 et 4.
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et de toiite condition, jusqu'aux serfs de la glebe ' ; lis montrent, de

plus, qii'il etait alors des gliildes speciales etablies, non dans une

pensee vague de secours et de charite reciproques, mais pour un

objet strictement determine. Ce que prohibe cet article, ce sont des

associations faites par une seule classe d'hommes, les paysans, pour

ecarterun seul peril, celui des rapines et de I'extorsion, etla se re-

velent peut-etre les premiers symptomes de resistance populaire a

renvatiissement de tout droit civil par la feodalite. II est difficile de

ne pas le croire, si Ton rapproche de ces dispositions legislatives un

evenement posterieur d"un peu plus d'un siecle, la grande association

des paysans de la Normandie contre les seigneurs et les chevaliers.

Parmi les liistoriens qui racontent ce fait remarquable, les uns

parlent d'un serment prete en commun, les autres de conventicules

lies ensemble par une assemblee centrale formee de deux deputes

de chaque reunion particuliere ; il y a la tons les caracteres d'une

ghilde constituee de maniere a demeurer secrete jusqu'au moment

de I'insurrection ~. On salt que ce moment n'arriva pas, et que les

1. Voyez plus haiit, p. 179. Un autre capitulaire en fournit la preuve pour les pre-

mieres annees du neuvieme siecle : « De conjurationibus servorum quae fiunt in Flan-

« dris et in Mempisco, et in cteteris maritimis loeis, volumus ut per missos nosti'os indi-

« cetur doniinis servorum illorum ut constringant eos, ne ultra tales conjurationes facere

« prcesumant. Et ut sciant ipsi eorumdem servorum domini quodcujuscumque servi hujus-

« cemodi conjurationes facere prcesumpserint postquam eis hsec nostra jussio fuerit indi-

« cata, bannum nostrum, id est sexaginta solidos ipse dominus persolvere debeat. »

(Capitula I.udovici Pii [anno 817], apud Baluze, t. I, col. 775.)

2. Nam rustici unanimes per diversos totius normannicte patrise comitatus, plurima

agentes conventicula, juxta suos libitus vivere decernebant... Quje ut rata manerent, ab

unoquoque coetu furentis vulgi duo eliguntnr legati, qui decreta ad mediterraneum robo-

randa ferrent conventum. (Willelmi Gemeticensis, Historia Normannorum, lib. V, cap. ii^

apud Historix Normanorum Scriptores antiqui, p. 249.)

Eissi se sunt entrojurez

Et pleviz et asseurez...

(Chronique des dues de Normmulie, par Benoit de

Sainte-Maure, t. II, p. 393.)

E sunt entre seremente

Ke tuit ensemle se tendrunt

Et ensemle se desfendruni.

(Wace, Roman de Ron, ed. Pluquet, t. I, p. 307.)
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associes expierent par d'horribles supplices leur tentative d'affran-

chissoinent. Ce ne fut pas sans doute pour la premiere fois qu'au

commencement du onzieme siecle, I'instinct de liberte se fit une

arrae de la pratique des associations sous le serment, et, dans le

cours de ce siecle de crise sociale, I'instinct de I'ordre, qui, non plus

que I'autre, ne perit jamais, tenta de creer, a, I'aide de cette pra-

tique, une grande institution de paix et de securite. La fameuse

treve de Dieu, selon ses derniers reglements promulgues en 1095,

fut une veritable gliilde * ; et, dans les premieres annees du douzieme

siecle, Louis le Gros, cet infatigable mainteneur de la paix publique,

etablit dans son royaume, par I'autorite des eveques, et avec le con-

cours des pretres de paroisse, une federation de defense interieure

contre le brigandage des seigneurs de chateaux, et de defense exte-

rieure contre les liostilites des Normands. Le seul historien qui men-

tionne cet etablissement le designe par le nom de communaute popu-

laire"^. C'etaient la de nobles applications du principe actif et serieux

de la vieille ghilde germanique, mais elles n'eurent qu'une existence

1. Statuit etiam , ut omnes homines a xii annis et supra jurent lianc constitutionem

treviffi Dei , sicut hie detei'rainata est , ex integro se servaturos tali juramento : « Hoc

« audiatis, vos, N. quod ego amodo in antea hanc constitutionem treviaj Dei, sicut hie

« determinata est, tideliter custodiam, et contra omnes^ qui hanc jnrare contempserint,

« vel hanc constitutionem servare nohierint, episcopo vel archidiacono raeo auxilium

« feram • ita ut si me monuerint ad eundem super eos, nee diffiigiam, nee dissimulabo,

(I sed cum armis meis cum ipso proticiscar, et omnibus quibus potero juvabo adversus

« illos per iidem sine malo ingenio, secundum meam conscientiam. Sic Dens me adjuvet

(I et isti sancti. » (Orderici Vitalis IlistorLv ecclesiasticx , hb. XIII, apud Ilisloricp Nor-

mannorum Scriptores antiqui, edidit Andreas Duchesnius Turouensis, anno 1619, lib. IX,

p. 721.)

2. Tunc ergo communitas in Francia popularis statuta est a pm^sulibus, ut presbyterii

comitarentur regi ad obsidionem vel pugnam cum vexillis et paroehianis omnibus. (Orde-

rici Vitalis Hist, ecclesiast., apud Scripl. rer. (jallic. et franric, t. XII, p. 705.) — « Epis-

« copi et comites, aliajque potestates regni tui ad te conveniant, et presbyteri cum omnibus

« paroehianis suis tecum quo jusseris eant; ut communis exercitus communem vindictam

II super hostes publicos exerceant. » (Ibid., p. 623.)—Le premier de ces deux textes est la

Source de I'erreur si -vivace qui attribue h Louis le Gros I'institution des communes. On

s'est m(5pris sur le vrai sens des mots communitas popularis, qui ne signitlent rien de plus

que les mots communis exercitus du second texte. II s'agit ici, non d'un «Etablissement de

liberty municipale, mais de I'institution d'une fraternite d'armes entre les gens de tout

«Stat, clercs et laiques, pour la sflretd des routes ot la defense du pays.
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et une action passageres ; elles s'etendaient a de trop grands espaces

de territoire, elles avaient besoin de la reunion d'un trop grand

nombre de volontes diverses, et dependaient trop du plus ou moins

d'enthousiasme inspire par la predication religieuse. A cote d'elles

une autre application de la ghilde, toute locale et toute politique,

produisit quelque chose de bien plus durable, et de bien plus efficace

pour la renaissance de notre civilisation, la commune juree. Nee au

sein des villes de la Gaule septentrionale, la commune juree, insti-

tution de paix au dedans et de lutte au dehors, eut, pour ces villes,

la meme vertu regeneratrice que le consulat pour les villes du midi

;

elle fut le second instrument, la seconde forme de la revolution du

douzieme siecle; par elle, je rentre dans mon sujet.

La ville qui s'avisa la premiere de former une association de ga-

rantie mutuelle, restreinte a ses habitants seuls, et obligatoire pour

eux tous, fut la creatrice d'un nouveau type de liberte et de commu-

naute municipale. La ghilde, non plus mobile et flottante, mais flxee

invariablement sur une base et dans des limites territoriales, mais

bornee a la protection des droits civils et des interets legitimes, tel

etait I'element de cette organisation urbaine, aussi originale dans

son genre que la municipalite consulaire, et plus puissante que

celle-ci pour rallier une population asservie, une societe a demi dis-

soute dans I'enceinte des memos murailles. A en juger par ce qui

nous reste de temoignages historiques, I'honneur de cette crea-

tion appartient a Cambrai, vieux municipe, ou la lutte acharnee

des citojens centre la seigneurie de I'eveque avait comnienc(^ au

dixieme siecle, et ou, des I'annee 1076, il y eut, selon I'expression

d'un chroniqueur, conjuration, commune^ nouvelle loi^. Cambrai fut le

point de depart d'un mouvement de propagande qui s'etendit de

proche en proche et s'avanca vers le sud, comme la propagande ita-

lienne marchait, dans le meme temps, du sud au nord. Ses premiers

1. Extrait de la Chronique de Cambrai ; Becueil des historiens des Gaules et de la France,

t. XIII, p. 489. — ... Gives cameraci male consulti conspirationem multo tempore susur-

ratam, et diu desideratam juraverunt communiam.— ... Quod nisi factam concederet con-

jurationem, denegarent universi introitum Cameraci reversuro pontifici : quod et factum

est. (Fragmenium Chronic, camerac; ibid., p. 476, texte latin.)
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progivs, les plus ciirieux a suivre, ont eto decrits ailleurs avec les

revolutions de Noyon, de Beauvais, de Laon, d'Amiens, de Soissons

et de Reims'. On sait comment les communes de ces villes s'ele-

verent Tune a la suite de I'autre, suscitees par le meme courant

d'opinion et constituees pai' lo mcui'^ principe. Ce serait une etude

interessante que d'analyser et de comparer en detail leurs consti-

tutions respectives, de voir de quelle maniere et dans quelle mesure

le principe moteur, I'element nouveau s'y est combine avec d'anciens

elements d'organisation municipale.

La ghilde avait essentiellement le caractere de loi personnelle;

son application a I'affranchissement des villes et a la renovation

des municipalites, la fit passer a I'etat de loi territoriale; plus ce

passage fut net et decide, plus la ville reconstituee eut cette force

que donne I'unite^. A Noyon, la charte de commune presente une

sorte d'hesitation entre les deux principes contraires : Quiconqiie

voudra entrer dans cette commune... Si la commune est convoquee en armes,

ions ceux qui Vauront juree devront marcher pour sa defense... Dans la

charte de Beauvais, le caractere de loi territoriale est absolu et net-

tement exprime : Tom les hommes domicilies dans I'enceinte du miir de

ville et dans le faubourg jurcront la commune... Dans toute I'etendue de la

ville chacun pretera secours aux autres loijalement et selon son pouvoir^. A
BeauvaiSj le titre de pairs est un reste de I'organisation anterieure

a I'etablissement de la commune; les pairs de Beauvais semblent

etre un ancien conseil des principaux de la cite, assujetti plus tard

au vasselage de I'eveque, puis redevenu, par une revolution, muni-

cipal et electif. Dans la constitution de Saint-Quentin, constitution

octroyee, les eclievins apparaissent comme un tribunal preexistant

1. Voyezles Lettres sur riiisloire de France, lettres XV, XVI, XVII, XVIII, XlXetXX.

2. ... Sciatis nos concessisse in perpetuum, et prtesenti cliarta contirmasse, dilectis et

fidelibus nostris universis liominibus do Itochella, et .!Oruin luuredibus, comiminiam juva-

lam apiid Bochellam, lit tarn nostra quain sua propria, melius defendere possint, et magis

integre custodire... ut ad jm-a sua et nostra... deferenda, vim et posse communije sua-,

quando necesse fuerit, contra omnem liominem... exerceant etapponant. (Charte dAli«5nor,

reine d'Angleterre et diicliesse d'Aquitalne, 1199; lierueil Jes onloniiancex iles rois de France,

t. XI, p. 320, notes.)

3. Voyez les Lettres sur I'histoire de France, lettreXV.
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a la commune. II en est de meme pour rechevinage cle Reims, insti-

tution qui, dans cette ville, fut regeneree, non creee, par I'etablis-

sement communal '. Et ce n'est pas seulement sous la commune

constituee par serment de garantie mutuelle que se montrent con-

serves les debris du regime anterieur; dans les villes qui opererent

leur reforme par I'etablissement du consulat, on trouve aussi des

restes considerables de ce regime. Les titres de syndics, de Jurats, de

capitouls^ de prml'homines, qui accompagnent ca et la le titre de con-

sul, sontplus anciens que lui, et appartiennent a differentes epoques

d'organisation municipale.

De nouvelles etudes sont a faire sur la nomenclature constitution-

nelle des municipalites du mojen age ; elles doivent commencer par

le mot commune, qui joue un si grand role dans notre bistoire, et qui,

depuis le douzieme siecle, designe, d'une maniere speciale, la muni-

cipalite constituee par association et par assurance mutuelle sous la

foi du serment. Communiu, dans le latin des documents anterieurs au

douzieme siecle, a le sens de compagnie, reunion, cotisation, jouissance

en commun"-; il se pent que ce mot, avec son coderive communikis, ait

ete applique tres-anciennement au regime municipal; il se peut que,

pour rendre le mot ghilde de I'idiome teutonique, on ait dit egalement

gelde ou commune, dans la langue romane duNord^; mais ce qui est

certain, c'est que I'adjonction de la ghilde aux constitutions munici-

pales donna a ce dernier mot un sens fixe et une force toute nouvelle.

Le mot jm^es, dans le sens de fonctionnaires municipaux assermentes,

est une expression ancienne, aussi bien sous cette forme que sous la

forme meridionale Jurats : ce mot appartient aux restes romains du

regime municipal, en meme temps qu'aux ebauclies de ce regime qui,

1. Voyez les Leltres surVkistoire de Fiance, lettres XIX et XX.

2. Voyez Diicange, Glossar. ad. scriid. meJ. el infim. latinil., aux mots Communia, Com-

munio, Commune, Communitas, Communa.

3. Nostre gelde et nous l.oraes faites avant aler.

(\^'ace, r.oman de Rou ; vers cite par Ducaiige, au mot Gilda
)

Asez tost 01 Richard dire

Ke vilains cumune faseieat.

(Ibid., ed. PJuquet, t. I, p. 307.)
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avec plus ou moins de liberie, se formerent dans las villas de creation

posterieure ; il appartiant meme a la constitution des villages pure-

nient domaniaux', Jures, dans le sens de bourgeois associes et confe-

deres par le serment, est una expression plus recente, qui commence

a paraitre lorsque la ghilde s'applique au regime municipal ; ce sont

las conjures, les freres, les amis de la vieille association germaniqua.

Entrer dans la commune, sortir de la commune, sont des formulas qui

proviennent de la meme tradition, et qu'on retrouve dans les statuts

des gliildes scandinaves. Les mots affectueux qu'on remarque dans

ces statuts, et qui etaient de tradition comme tout le reste, ceux de

fraternite, d'amitie, disparurent en general dans I'operation politique

par laquelle I'association juree s'adapta, comme partia integrante,

aux constitutions urbaines
;
quelques communes seules les retinrent

et les placerent dans leurs actes constitutifs. A Lille, la loi munici-

pale se nommait loi de VAmitie, et le chef de la magistrature urbaine

portait le titre de reward (surveillant) de VAmitie'\ Dans la constitution

de cette ville, fondee au moyen age, il y avait trois elements d'ori-

gines diverses : l°le tribunal d'un SiWCiew pagus, avec ses juges insti-

tues par le comte, selon les regies de I'administration carolingienne :

a lui appartenait I'eclievinage ;
2° une association jurea antra tous

les habitants : a elle appartenait ce qu'on peut nommer le lien muni-

cipal ;
3° une application locale de la treve da Dieu et des grandas insti-

tutions de paix que vit naitre le onzieme siecle : a elle appartenait

I'office des apaiseurs, et I'etablissement de treves perpetuelles entre

-las bourgeois. La charte de commune qui, dans son langage et ses

prescriptions, porte la plus vive empreinte de I'esprit et des formes

de la confrerie ou conjuration traditionnelle, est cella de la ville

d'Aire en Artois : les articles suivants de cette charte sont curieux a

rapprocher du statut de la ghilde du roi Eric :

« Tous ceux qui appartiennent a I'Amitie de la ville ont promis et

« confirme, par la foi et le serment, qu'ils s'aidaraiant I'un I'autre

1. Voyez Ducange, Glossar, ad script, med. ct iiiftin. latinit., au mot Juratus.

2. Dans les cliartes latines, respector Amicitix. (Voyez Ducange, Glommr., etc.^ au mot

Amicitiu.)
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c( comme des freres, en ce qui est utile et honnete. Que si I'un com-

« met centre I'autre quelque delit en paroles ou en actions, celui qui

« aura ete lese ne prendra point vengeance par lui-meme ou par les

« siens... niais il portera plainte, et le coupable amendera le delit

« selon I'arbitrage des douze juges elus. Et, si celui qui a fait le

« tort, ou celui qui Ta recu, averti par trois fois, ne veut pas se sou-

« mettre a cet arbitrage, il sera ecarte de I'Amitie, comme mediant

« etparjure '.

« Si quelqu'un de I'Amitie a perdu de ses biens par rapine ou au-

« trement, et qu'il ait des traces certaines de la chose perdue, il fera

« sa plainte au prefet de I'Amitie, lequel, apres avoir convoque les

« amis de la ville, marchera avec eux a la recherche, jusqu'a un jour

« de chemin en allant et en revenant ; et celui qui refusera ou negli-

« gera de marcher payera cinq sols d'amende a I'Amitie'^.

« S'il arrive du tumulte dans la ville, quiconque, etant de I'Amitie

« et ajant ou'i le tumulte, n'y sera point venu et n'aura point porte

« secours de plein coeur, selon le besoin, pajera cinq sols d'amende

« a la communaute ^.

« Si quelqu'un a eu sa maison bridee, ou si, tombe en captivite, il

« paye pour sa rancon la plus grande partie de son avoir, chacun des

« amis donnera un ecu en secours a I'ami appauvri *. »

1. Omnes autem ad Amicitiam pertinentes -villie, per Hdem et sacramentuin firmave-

funt quod unus subveniet alteri tanquam fratri suo in iitili et honesto... Quod quidem arbi-

trium si lasdens vel Itesus sequi tertio admonitus noluerit, ipse et qui eum in hac jDerti-

nacia foverit, reus et perjurus contra utile et honestum Araicitice quod juraverat vadens,

ab Amicitia communi arcebitur... (Charte donnee aux bourgeois d'Aire par Philippe,

comte de Flandre, 118B ; Recueil des ordonnaiices des rots de France, t. XII, p. 562.) —
D'apres le preambule de cette cliarte, la constitution communale d'Aire avait ete etablie

au commencement du douzieme siecle.

2. Quod si aliquis de Amicitia res suas i)erdiderit, vel per rapinam, et ipse certa ves-

tigia de re perdita invenerit, ad Amicitia praafectum querimoniam faciet, qui convocatis

vilke amicis... (Charte de la commune d'Aire, art. 5; ibid., p. 564.)

3. Si vero tumultus in villa evenerit, qui de Amicitia est et ad tumultuin auditum non

venerjt_, et auxilium non feret pleno corde prout tempus dictaverit... (Ibid., art. 9.)

4. Si vero aliquis cujus domus combusta fuerit, vel aliquis captus se redimendo,

attenuatus fuerit, unusquisque paupertato amico uummum unum in auxilium dabit.

(Ibid., art. 13.)
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La puissance de I'association juree, comme orgaiie de liberte mu-

nicipalo, oclate an douzieme sieclo, non-sculement dans la prompti-

tude ot lo iionibi'o des revolutions qu'elle provoque, mais encore dans

la violence des oppositions et des repugnances qu'elle souleve et qui

s'etendent justiu'au nom de commune. En I'annee 1180, les citojens

de Cambrai furent contraints de faire disparaitre de leur constitu-

tion municipale ce noin qu'un auteur contemporain qualifie d'abo-

minable, et d'y substituer le nom de paix'. Dans les comtes de

Flandre et de Ilainaut, il y eut, comme je I'ai observe pour Lille,

des essais d'application de la treve et de la paix de Dieu au regime

municipal, etablissements distincts de la commune proprement dite,

et qui tantot avaient lieu sans elle, tantot se combinaient avec elle;

de la vint le nom de paix, en concurrence avec celui de commune et

partbis assoeie avec lui^. L'etablissement de paix^ institution dont la

cliarte municipale de Valenciennes presente le type le plus pur et le

plus complet, etait une gliilde, mais une ghilde de police seulement,

et non de defense mutuelle ; il garantissait le bon ordre dans la cite,

mais non les droits de citoyen libre, et supprimait le principe de

resistance, principe actif et politique des associations sous le ser-

ment ^ L'association de paix ne fut nulle part hostile au pouvoir

seigneurial, qui la favorisa et la provoqua meme dans les lieux on

elle s'etablit; son nom ne rappelait aucune idee de lutte et d'inde-

pendance, il etait inoffensif et de bon augure ; telle est la cause de

son apparition apres la crise revolutionnaire, dans certaines villes,

1. Gives, ad impei'atorem cum niiilta pecunia recurrentes, clinunato coiniTiiini;^ nomine

(luod semper abominabile exstitlt, sub nomine pucis, quum tamen pax non esset, contra

episcopum et cloi-icorum libertatem, privilegium sua voluntate et seditione plenum, repor-

taverunt. (Balderici Chron. continual., apud Script, rer. gallic et francic., t. XIII, p. 541.)

— Communia novum ac pcssimum nomen. (Guibert., abbat. de Noviginto, ajiud ibid.,

t. XII, p. 250.) — De cxecrabilibus connuunis illis. (Ibid., p. 257.)

2. ... Burgcnsibus nostns Tornacensibus, pacis institutionem et communiam dedimus et

concessimus. (Cluxrte de Philippe -xVuguste, 1187 ; liecueil des onlonuauces des rois de France,

t. XI, p. 248.)

3. Cette forme particulicrc de rorganisafion municipale a etc signalee et ctudice avi-c

Siigacite l)ar M. Tailliar, dans son Mnnoire sur I'alJ'ranchissenfnt des communes c<(iii*' /c

iioii/ de la France (1837) ; mais I'autour a tin- de ses uperriis des conclusions trop gencraies.
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a Laon, par exemple, oil il n'y avait iii treves de bourgeois a bour-

geois, ni magistrats ayant le titre et I'office d'apaiseurs, mais une

simple commune juree ^ Lacharte de Guise, concedee en 1279, offre

un curieux exemple de I'apprehension et de la haine qui s'attacherent

longtemps au nom de commune. Cette charte accorde aux habitants

le droit d'avoir des juges elus et une cloche pour les assemblees; elle

erige la viile en ville de loi et d'echevinage, mais sous la condition

expresse de ne jamais s'attribuer le nom de commune, de ne jamais

demander a etre en commune '^.

Ce ne fut pas seulement au nord de la France actuelle que, vers

le douzieme siecle, la commure juree vint s'appliquer aux mimicipa-

lites d'une date anterieure, mais cette espece de sur-organisation eut

lieu dans toutes les provinces beiges, et se propagea sur les terres

de I'empire d'Allemagne, au dela comme en deca du Rhin^ La se

trouvaient beaucoup de villes modernes dont la constitution, plus ou

moins libre, s'etait formee piece a piece et developpee sans aucune

lutte des bourgeois centre le seigneur. Dans les Pays-Bas, plusieurs

chefs-lieux de justice cantonale, appartenant aux circonscriptions

carolingiennes, etaient devenus bourgs ou cites par la seule vertu

d'une enceinte de murailles, et avaient vu le college des scabins du

comte ou du vicomte so transformer, dans leur sein, en conseil

1. Voyez Leltres sur iliistoire de Franre, leltres XVI et XVII. — II est curienx tie voir

le nom de commune, elimine de la charte -de Laon, reparaltre dans les articles de cette

nieme cliarte, lorsqu'ils sont octroyes a d'aiitres villes.—Voyez dans le Becueil des ordon-

nances des rots de France, t. XI, p. 185 et 234, la cliarte de Laon et celle de Crespy en

Laonnois. ~

2. « II est a sfavoir que je n'entend pas ne veul que par chose que ce soit par cy devant

« diet ne octroye ausdits hourgeois de Gnise puissent demander ni dire qu ils ayent com-

(( munc a Guise, ne que I'octroy que je leur faicts de la cloche avoir^ ne pai' aultres octroy

« que je leur ay dessus faict ; car en telle maniei-e leur faicts les choses dessus dictes, que

« par ce ne leur soit poinct acquis le droit d'avoir commune et qu'ils ne puissent commune

« demander ne dire qu'ils ayent. » (Charte accordee a la ville de Guise [Aisne] par Jean

de Chatillon', comte de Blois, sire d'Avesnes, etc., copie autlientique conservee dans les

archives de la ville de Guise.)

3. ... Contra honorem {episcopi] et antiqua jura civitatis vestra novas quasdam consue-

tudines, et qusedam et jura insolita cujusdam commimionis vobis creaveritis. (Charta

Conradi Trevirensis, coniitis palat., au. llttl, apud Hontheim, Uistoria Trevirends diplo-

mutica, 1750, t. I, p. 595.)

n
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municipal. L'imitation de quelques rares municipes et les necessites

(le la vie urbaiiie suggererent aux nouveaux bourgeois les premieres

notions administratives, ot la politique des comtes de Flandre fut

favorable a ce progres. En AUemagne, des cliangements pareils se

firent sur toutes les portions du territoire, et, de plus, des immuni-

tes imperiales exempterent souvent de la juridiction ordinaire les

habitants des villes qui prosperaient, et y cliangerent ainsi en offices

municipaux la plupart des offices publics. Les empereurs favorise-

rent ce mouvement de civilisation, plutot que d'independance
;
plus

tard ils se montrerent liberaux, en accordant aux cites germaniques

le titre et quelques attributions du consulat italien, mais ils ne le

furent pas a I'egard du mouvement qui propageait de Gaule en Ger-

manic la reforme municipale par Tassociation sous le serment. Leur

conduite fut tout autre que celle des comtes de Flandre, qui tolere-

rent d'abord, puis sanctionnerent les nouvelles lois communales*.

Vers I'annee 1100, une commune juree fut etablie a Treves, et en

1101 I'empereur Frederic I" rendit le decret suivant : « Que la com-

c( mune des citoyens de Treves, dite aussi conjuration, soit cassee,

« et que dorenavant elle ne puisse etre retablie par la faveur de I'ar-

« cheveque ou I'appui du comte palatin ^. » Le meme empereur pro-

hiba, au nom de la paix publique, toute association sous le serment

dans les villes et liors des villes^. En Tannee 1231, une prohibition

non moins generale et plus explicite fut decretee par Henri, roi des

1. Commiinionom autem suam, sicut eam'juraverunt, permanere prrecipio et a nemine

ilissolvi peinnitto. (Charte donnt-e par Guillaume, comte de Flandre, aux bourgeois de

Saint-Omer, 1127; Mirrei, Diplomat, hehjic. nova colhctio, t. IV, p. 195.) — Dans les villes

de langue Hamande, la commune reconnue et sanctionnee par le seigneur prenait le nom

de keure, statut, constitution, legem juratnm quoe chora vulgariter appetlalur. (Consnetudines

Villte Arkarum, apud Ducange, Gloss., verLo Chora.)

2. Communio quoque civium Trevirensium, quo; etconjuratiodicitnr, quam nosin civi-

tate destruxinuis... quaj et postea, sicut audivimus, reiterata est, cassetur et in irritiim

revocetur, imperiali edicto statuentes, ne deinceps studio arclilcpiseopi vcl industria

comitis palatini reiteretur... (llontlicim, Hist. Trevir. diplomat., t. I, p. 594.)

3. Conveuticulas quoque omnes et conjurationes in civitatilms et extra, ctiam occa-

sione parentele, et inter civitaiem et civitatem, et inter personam et jiersonani, sen inter

civitatcm ct personam, omnibus modis fieri proliibemus... (Constitntio paeis Frederici I,

apud Pertz, Monumenta Germanix historica , t. IV, p. 112, t. H do la collection des lois.)
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Romains : « Que nuUe cite et nul bourg ne puissent faire de com-

« munes, constitutions, associations, confederations on conjurations,

« de quelque nom qu'on les appelle '. »

Rien de semblable n'eut lieu, de la part des rois; dans les pays

scandinaves. La, point de villes turbulentes a contenir, mais des

villes a creer; I'instinct politique fit servir les ghildes a cette oeuvre

de civilisation. Olaf, roi de Norvege, vers la fin du onzieme siecle,

ordonna que leurs assemblees solennelles ne se tiendraient nulle

autre part que dans I'enceinte des villes, et il leur fit construire des

maisons communes et des salles de banquet. Daiis les villes danoises,

a Odensee, a Slesvick, a Flensbourg, I'organisation urbaine resulta

d'un simple developpement du statut primitif de la gliilde qui avait

pour chef-lieu I'une de ces villes "^. Ainsi, I'association juree preta

aux cites de la France septentrionale, des Pays-Bas et de I'Alle-

magne, de nouvelles formes politiques, et un ressort revolutionnaire

;

les cites du Danemark, de la Suede et de la Norvege, lui durent en

grande partie I'existence, et, pour elles, le droit de gliilde fut tout le

droit municipal. Quelque chose d'analogue se passa en Angleterre,

quoiqu'il y eut dans ce pays un grand nombre d'anciennes villes.

Tout ce que les Bretons avaient conserve du regime municipal

romain fut detruit par la conquete saxonne, la plus radicale des cou-

quetes du cinquieme siecle; I'organisation cantonale des Anglo-

Saxons s'etablit uniformement dans les villes et hors des villes ; la

ghilde s'adjoignit a cette organisation, mais en se plagant a cote

d'elle, non en se fondant avec elle pour former, de deux elements

1. Quod nulla civitas, nullum oppidum, communiones, constitutiones, colligatioues,,

confederationes, vel conjurationes aliquas, quocumque nomine censeautur, facere pos-

sent... et quod nos, sine domini sui assensu, civitatibus seu oppidis in regno nostro

constitutis auctoritatem faciendi communiones, constitutiones, colligationes vel conjura-

tiones aliquas, quacumque nomiua imponantur eisdem, non poteramus, nee debebamus

impertiri... (Henrici regis sententia contra communiones civitatum, apud Pertz, Monv-

menta Germaniae historica, t. IV, p. 279.)

2. Wilda, Gildenu-escn im Mittelalter, art. 3 et 4. — Quiciunque aliquem vulneravit iu

foro, si civis non conviva conjuratus fuerit, ter 12 manu sepurgabit; si autem fiierit civis

et fratrer conjuratus, 12 manu se defendet. (Statuta civitatis Roeskil, an. 1268, ^g 3 et 4,

apud ibid., Pieces justiticatives.)
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divers, uno nouvelle coiistitution. L'association juree demeura an

sein de la cite a I'etat de loi personnelle : il y out une ghilde des

bourgeois et non de tous les bourgeois; il y cut, en quelque sorte,

une cite politique plus etroite que la cite territoriale, et cette insti-

tution eut toutes les formes de la ghilde scandinave K Apres la con-

quete normande, la constitution des villes do Normandie, la consti-

tution communale s'introduisit
,

})lus ou inoins complete , dans

quelques villes privilegiees, et entraina la ghilde saxonne vers le

principe de loi territoriale''; a cette constitution appartient le titre

de maire; hi magistrature des aldermen provient de la ghilde. Tels

sont les elements du regime municipal anglais qui a suivi une autre

loi de developpement que celui de la France et celui des pays germa-

niques. Entre la ghilde appliquee a I'emancipation municipale et la

ghilde transformee en corporation de bourgeoisie, il y a d'enormes

differences; dans tout ce qui se rapporte au probleme des municipa-

lites du mojen age, bien des distinctions doivent etre faites, bien des

nuances restent a discerner; tout est encore confus dans ces ques-

tions que j'essaye de poser, sans croire les resoudre^.

1. Jndicia civitatis LTindoiii;e , lioc est consilium quod episcopi et prtpfecti
,

qui ad

curiam lundineusem pertinebant^ edixerunt, et jurameutis contirmaverunt, in nostris

fa?deratorum sodalitiis, tarn comites quam coloni.., (Apud Canciani Leg. antiq. barbar.,

t. IV, p. 265.) — Item omnia amerciamenta capta ab extraneis mercatoribus pertinere

debent fratribus gildre et burgensibus villje... nullus burgensis vel confrater gildse nostra)

foris liabitans. .. (Statut de la ghilde de l?erwick en Ecosse, art. 45 et 46; Scotise veteres

leges et const ilulioncs, cd. Joan. Skenceus, 1G13, p. 160.)

2. Concesserunt civibus Londoniarum habere communiani suam firmiter et inconcusse...

quamdiu regi placuerit. (Rogerii de Hoved. Annales, sub anno 1191, apud Fer. anglic.

Script., p. 702, ed. S'avile.) — Ut sint una communitas perpetua, corporata in re et

nomine... ut sint unum corpus in re et nomine et una communitas perpetua corporata.

(Formules des chartes d'incorporation ; Madox, Firma-Burgi, p. 28 et 44.)

3. II y a, pour I'lustoire du regime municipal, deux systemes absolus qui sont comme

deux poles entre lesquels roulent toutes les opinions intermi'idiaires, le syst^me exclusi-

vement remain, celui de M. Raynouard, et le systeme exclusivement gennain, que sou-

tiennent, avec tunacite, la plupart des savants de I'Allemagne. Ce systeme se fonde sur

deux mepriscs : 1° la confusion de la ghilde, association de pur choix, institution toute

personnelle, avec la communaute territoriale des ancicns cantons germaniques; 2° la vue

d'une ghilde, soit en actcs, soit en principes, dans toute communaute municipale. Le vrai.

c'est que la giiildo se trouve dans la constitution de certaiues villes et non de toutes les

villus; c'est que la ou on la trouve dans les pays jadis romains, olio n'est point le ibml.
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La revolution d'oii sortirent les communes jurees n'epuisa pas

tout ce qu'il j avaitde vie et de puissance, pour le bien comme pour

le mal, dans la pratique des associations sous le serment. Trois sortes

de confreries subsisterent depuis le douzierae siecle a cote des com-

munes ou dans leur sein : la confrerie de faction, usitee principale-

ment chez la noblesse ; la confrerie pieuse, bornee aux oeuvres de

religion et de pure charite ; enfin la confrerie de commerce ou d'arts

et metiers*. Ce dernier genre d'association, d'une grande impor-

tance liistorique par sa duree et ses resultats sociaux, se forma de la

meme maniere que la confraternite municipale; il naquit d'une

application de la ghilde a quelque chose de preexistant, aux corpo-

rations ou colleges d'ouvriers qui etaient d'origine romaine^. Le

berceau des confreries d'artisans au mojen age, de meme que celui

des communes jurees, fut le nord de la Gaule, d'ou I'institution

gagna les villes d'outre-Rliin; Strasbourg et Cologne en offrent pour

I'Allemagne les plus anciens types", elle s'y montre des le douzieme

siecle ; en Danemark, elle s'etablit beaucoup plus tard, et ce pays,

en I'adoptant, imita I'Allemagne ^ Dans le nord scandinave, cette

patrie des fraternites politiques, rien n'est indigene en fait d'asso-

mais seuleraent une forme du regime municipal; c'est enfin que son application a ce

regime date de la tin du onzieme siecle^ et uon d'un temps plus voisin de I'etablissement

des dominations germaniques.

1. Les statuts municipaux de la ville de Walines interdisaient toute association autre

que celle de la commune : Nulla confralernitas neque gulda, neque aliquod singulare signuin

de ipsis, nisi sola communitalis confralernilas, in MacliUnia esse polerit vel debebil. (Statuta

communia; Mecchliniensis; Ducange, verbo Gulda.) — Voyez, pour ce qui regarde les

confreries depuis le douzieme siecle, la Collection cics Conciles, t. XI, col. 119^ Concilium

monspeliense, an. 1214; col. 435, Concilium tolosanum, 1229; col. 564, Concilium apud

Campinacum, 1238; col. 744, Concilium burdegalense , 1255; col. 1178, Concilium ave-

nionense, 1282; t. XII, col. 1987, Concilium vavrense, 1368; t. XIV, col. 428, Concilium

bituricense, 1528; et col. 476, Concilium senouense, 1528.

2. La preuve la plus complete de ce fait result? des chartes municipiles de Ravenne

;

on y trouve, en 943, une corporation d'artisans peclieurs, schola piscalorum ; en 953, iiii

cliefde la corporation des negociants^ capilularius scholx negotialontm, et en 1001^ un

chef de la corporation des honchers, capitulavUis scholie macellalonim.— Voyez Fantn/zi

MoHumeuta Raveitnentia, t. IV, p. 174, et t. I, p. 133 et 227.

3. Voyez le Memoire de Wilda sur les associations au moyen dijc, art 5, et le Me'moire

d'Eiclihorn, cite plus liaut.
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ciations industrielles, si ce n'est la ghilde de commerce lointain,

I'ondee sur les perils de mer dans un temps ou le negoce etait m^le

de guerre et de pirateries. Peut-^tre les terribles bandes de corsaires

danois et norvegiens furent-elles des confreries pa'iennes sous I'in-

vocation d'uii dieu ou d'un heros.

Entre les deux portions de la Gaule sur lesquelles agirent simul-

tanement, au douzieme siecle, les deux courants de la revolution

municipale, I'un parti des cotes du sud, I'autre de I'extreme nord, il

se trouva une region mojenne sur laquelle le premier fut sans action

commeje I'ai dit, et que le second ne remua que d'une maniere

faible et tardive. Dans cette zone, un certain nombre de municipes

ecliapperent au raouvement de rei;ovation; moins presses que les

villes du nord par les souffrances materielles et le besoin d'ordre

public, moins sollicites que celles du midi par la passion de I'inde-

pendance et les besoins moraux qui naissent du commerce et de la

ricliesse, ils ne prirent ni la commune juree ni le consulat, et res-

terent, en quelque sorte, immobiles dans une organisation ante-

rieure a ces deux formes. La ville de Bourges et celle de Tours, jus-

qu'au milieu du quinzieme siecle, furent gouvernees par quatre

priurhommes elus annuellement, et qui reunissaient tous les pouvoirs

d'une facon dictatoriale, administrant la police et les finances de la

cite, exercant la juridiction au civil et au crimineP. Cette constitu-

tion, deja ancienne au douzieme siecle, semblele produit d'une revo-

lution dont il est impossible de determiner lepoque, revolution qui,

d'un meme coup, detruisit les restes de la curie romaine, et mit, soit

de gre, soit de force, le pouvoir de I'eveque liors du gouvernement

municipal. A Orleans et a Cliartres, I'organisation urbaine etait pareil-

lement immemoriale : il y avait dix prud'hommes, administrateurs

1. ... Donee per probos homines Bituricis manentes secnndum villiie consuetudines sit

judicatum... postqnam per probos homines ipsius civitatis, ad quos omnia jiidioia vilhe

ejusdem et septente ab antique dignoscuntur pertinere facienda, judicatum fuerit...

(Chai-te de Philippe-Auguste, lUU ; Recueil des ordonnances des rois de France, t. XI,

p. 222 et 223, art. 3 et 9.)— Voyez VHistoire da Berry, par Thomas de La Thaumassi^re^

liv. Ill, p. 137, et I'ouvrago intitule Recueil des anliq:tites et des privileges de la rille de

Bourges el de piusieur.- autres villes rapilales Ju royaume, par Jean Chenu.
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des affaires communes, elus chaque annee par tous les bourgeois

;

au quatorzieme siecle, leur vieux titre fut change en celui de procu-

reurs de ville, et plus tard on les appela echevins ' . II serait curieux

d'etudier a fond I'ancien gouvernement de ces grandes villes qui ne

voulurent pas ou ne purent pas se former en communes, et ou la pre-

sence continue d'officiers rojaux a fait trop legerement supposer

I'absence de droits politiques^. Si I'histoire des communes et des

cites municipales n'est pas toute I'histoire des origines du tiers etat,

elle en est la partie heroique ; la sont les plus profondes racines de

notre ordre social actuel ; un interet tout particulier de sjmpathie et

de respect s'attache a la destinee de ces villes, qui ont vecu de leur

propre vie, qui n'ont jamais perdu ou ont saisi avec courage la direc-

tion de leurs affaires, et qui, chacune a part, ont maintenu durant

des siecles ces garanties populaires sur lesquelles repose aujourd'hui

la loi fondamentale du pays.

L'histoire municipale du moyen age pent donner de grandes

lecons au temps present ; dans chaque ville importante, une serie de

mutations et de reformes organiques s'est operee depuis le douzieme

siecle; chacune a modifie, renouvele, perdu, recouvre, defendu sa

constitution. II y a la en petit, sous mille aspects divers, des exemples

de ce qui nous arrive en grand depuis un demi-siecle, de ce qui nous

arrivera dans la carriere oii nous sommes lances desormais. Toutes

les traditions de notre regime admiuistratif sont nees dans les villes,

elles y ont existe longtemps avant de passer dans I'Etat ; les grandes

villes, soit du midi, soit du nord, ont connu ce que c'est que travaux

publics, soins des subsistances, repartition des imputs, rentes con-

.stituees, dette inscrite, comptabilite reguliere, bien des siecles avant

1, Voyez VHistoire et antiquites de la ville et duche d'OrUans, par Francois Le Maire, 1645.

2. A Orleans, une commune fut instituee vers I'annee 1137 et presque aussitot detruite.

Cette destruction, operee par Louis le Jeune avec un grand appareil de sev6riti5, fit sim-

plement rentrer la ville dans son ancien regime municipal, c ... Celei-iter aurelianensem

« regressus civitatera, quum ibidem comperisset, occasione communias, quorumdam stul-

« torum insaniam contra regiam demoliri majestatem^ compescuit audacter, non sine

« quorumdam Iresione. » {Hist, ludov. VII, apud Script, rer. gallic, et francic,, t. XII,

p. 124.)
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que le [XMivoii' t-outral out hi moindro experience de cela. Les inuui-

cipes I'Dinaius out conserve, comme un depot, la pratique de Tadmi-

nistration civile; lis I'ont transmise, en la propageant, aux com-

munes du mojen age, et c'est a I'lmitation des communes que le

gouvernement des rois de France s'est mis a proceder, dans sa

sphere, d'apres les regies administratives, chose qu'il n'a faite que

bien tard et d'une facon incomplete. L'ancienne royaute, incertaine

de son principe, appujee sur des traditions divergentes et inconci-

liables, ballottee, pour ainsi dire, entre I'idee feodale du domaine

universel et Tidee imperiale de la chose publique, ne put reussir a

doter le pays de ce systeme d'administration, embrassant tous les

interets sociaux, prevoyant, exact, scrupuleux, econome, que Napo-

leon qualifiait admirablement par I'epithete municipal ' ; la revolution

seule en eut le pouvoir. Si la philosophic moderne a proclame comme

eternellenient vrai le principe de la souverainete nationale, la vie des

municipalites a forme les vieilles generations politiques du tiers

etat. L'egalite devant la loi, le gouvernement de la societe par elle-

meme, Tintervention des citoyens dans'toutes les affaires publiques,

sont des regies que pratiquaient et maintenaient energiquement les

grandes communes; nos institutions presentes se trouvent dans leur

histoire, et peut-etre aussi nos institutions a venir. La revolution

de 1789 n'a pas cree de rien; la pensee de TAssemblee constituante

n'a pas eleve sans materiaux I'ordre social de nos jours; I'experience

des siecles, les souvenirs historiques, les traditions de liberte locale

conservees isolement, sont venus, sous la sanction de I'idee philoso-

phique des droits humains, se fondre dans le grand symbole de notre

foi constitutionnelle, symbole dont la lettre pent varier, mais dont

I'esprit est immuable.

Si Ton veut marquer d'ou precede le principe mobile, progressif

et en quelque sorte militant de la municipcdite du moyen age, il taut

remonter jusqu'aux temps romains, jusqu'al'institution du defenseur.

1. Les rois de France n'ont jamais rien eu d'administratif ni de municipal... lis ne se

sont jamais montres que de grands seigneurs que ruinaient leurs gens d'affaires. {Napoleon^

ses uiiinions et jugemenls sur les hoinmcs el sur les ritoses, t. T. p. 10.' — V.u citant ces lignt-s,

jc n'a.liiL're point au jugement absolu qu'elles enoncent.
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C'est par cette institution, qu'au milieu du quatrieme siecle, un pre-

mier germe de democratic s'est introduit dans le regime, tout aris-

tocratique jusque-la, des municipes gallo-romains. Le defenseur

elu, pour cinq ans d'abord, puis pour deux ans, par le suffrage uni-

versal des citojens, fut une sorte de tribun du peuple avec tendance

a la dictature '. II avait mission de garantir les habitants de toutes

les classes centre la tyrannie des fonctionnaires imperiaux ; il sur-

veillait la conservation des proprietes municipales, la repartition des

charges publiques, I'execution des lois, Tadministration de la jus-

tice, le commerce des denrees de premiere necessite; il etait juge de

paix, avocat des pauvres, et, selon une formule officielle, protecteur

du peuple centre les abus du pouvoir et centre la clierte des vivres^

C'est cette magistrature, d'abord purement civile, puis partagee par

les eveques ^ puis envahie par eux avec I'assentiment pepulaire, qui

devint le fondement de la puissance temporelle de I'episcopat dans

les villes. L'invasien des Barbares trouva dans cliaque cite de la

1. Quapropter prceceptionis nostras tenore percepto, universarum civitatmn qute sunt

inliabttautium frequentia celebres, in tuce potestatis arbitrio constitutjB, municipes liono-

ratos plebemque commoneat, ut adliibito tractatu atque consilio, sibi eligant defensorem...

(Leonis etMajoriani Novella, inter Novel. Constitutiones imperatorum Justiniano aiiteriorum,

lib. IV, tit. V, apud Cod. Theod., ed. Ritter, t. VI^ pars III, p. 153.) — ... Ut viri judicio

iiniversitatis electi, auctoritatem tuendte in civitatibus suis plebis accipiant... (Ibid.)

2. In defensoribus universarum provinciarum erit administrationis hsec forma... scilicet

ut in primis parentis vicem plebi exhibeas; descriptionibus rusticos urbanosque non

patiaris adfligi, officialium insolentiaj et judicum procacitati... occurras : Ingrediendi

cum voles, ad judicem liberam habeas facultatem : Super exigendi damna... plus peten-

tium ab his, quos liberorum loco tueri debes, excludas, nee patiaris quicquam, ultra

delegationem solitam, ab is exigi. (Gratiani^ Valentiniani et Theodosii Const., Cod. Just.,

lib. I, tit. LV, 1. 4.) — Defensores... plebem vel decuriones ab omni improborum insolentia

et temeritate tueantur. (Valentiniani, Theodosii et Arcadii Const., Cod. Just., lib. I, tit. lv

1. 5.) — Imples enira re vera boni defensoris officiam; si cives tuos nee legibiis patiai-is

opprimi, nee caritate consumi, (Cassiodori senatoris Formula, apud Canciani Leg. antiq

.

barbar., t. I, p. 42, form, xi.)

3. Nos autem per constitutionem nostram hujusmodi difficultates hominum resecantes...

Disposuimus, si facultates pupilli vel adulti usque ad quingentos solidos valeant, defen-

sores civitatum una cum ejusdem civitatis religiosissimo antistite... tutores vel curatores

creare. [Just. Instit. de Altil. tut., lib. I, tit. xx, g 5.) — In civitatibus, in quibus presides

pra3sto non sunt , adeant litigatores defensorem civitatis, et ille audiat causas. Si autem

episcopum judicare sibi maluerint, hoc quoque fieri jubemus. (Just. Noi-el. Const, per

Julianum de gneco translatx, const, i-xix, art. \ii, p. 92, ed. 1676.)
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Gaule deux poiivoirs, celui de I'eveque et celui du defenseur, tantot

d'accord, tantot en concurrence ; tous les deux etaient electifs dans

le sens le plus large de ce mot; par eux le principe de I'election

doniinait sur la curie liereditaire et tendait a entrainer toute la con-

stitution urbaine vers un cliangement de forme et d'esprit. La fut,

je n'en doute pas, la source d'une serie de revolutions partielles,

isolees, inconnues, par lesquelles fut preparee la grande revolution

du douzieme siecle, et s'accomplit graduellement le passage de la

municipalite du monde romain a la municipalite du moyen age ; la

se trouve, pour nous, le point de depart de toute vraie theorie de

I'histoire des libertes municipales.

Cette histoire, qui estcelle des origines de la societe moderne, fut

sapee a sa base par le prejuge de haine contre le droit romain dont

on fit une sorte de dogme dans la derniere moitie du dix-liuitieme

siecle. On chercliait des precedents historiques a I'egalite civile, des

ancetres au tiers etat; on les vit ou ils n'etaient pas, on ne les aper-

cut pas oil ils etaient. Si les lois romaines imperiales presentent

d'enormes vices quant a la forme et aux conditions du pouvoir,

pour le fond meme de la societe nous leur devons tout ce que "nous

sommes. C'est la pratique de ce droit conservee sous la domination

franke, et son etude, au douzieme siecle, marchant de front avec la

renaissance des libertes municipales, qui sont, dans notre histoire,

les deux grands anneaux de la cliaine par laquelle I'ancienne civili-

sation se lie h la civilisation de nos jours. Vers la fin du septieme sie-

cle, dans la ville de Paris, un testament etait redige selon le pur droit

romain avec toutes les formules consacrees : « Ainsi je donne, ainsi

«je legue, ainsi je teste, ainsi vous, citojens romains , rendez-en

« temoignage *... » A Paris, a Bourges, a Tours, a Angers, les formes

dramatiques de I'ancien droit romain s'observaient pour la valida-

tion d'un acte, par son insertion dans les registres municipaux ; on

constituait un mandataire charge de requerir cette insertion devant

la curie assemblee , et le proces-verbal contenait un dialogue entre

1. Ita do, ita ligo, ita testor, ita vos milii, quirltis^ testimonium perhibetote : citen

citcrreque, proximi proximxquecxliaM-edis milii estote
; prociilque habetote... (Testanu'ntmn

Krraiiietrudis, circa au. 700, apud liit5quigiiy, Diplomata, chartse, etc., 1. 1, p. 3tj4.)
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le defenseur et le postulant : « Venerable defenseur, et vous tons,

« membres de la curie, je vous prie d'ordonner que les registres

« publics me soient ouverts et de daigner entendre ma requete
;
j'ai

« quelque chose a faire inserer en presence de vos louables personnes

« dans les livres municipaux. Le defenseur et la curie ont dit :

«Les registres te sont ouverts, poursuis ce que tu desires qu'on

« entende... » La reponse du mandataire etait suivie d'une replique

du defenseur
;
puis venait la lecture du mandat faite par le secre-

taire de la curie, puis la lecture de Facte, puis son inscription sur

les registres, puis un remerciment du mandataire *. Dans la cite des

Arvernes, deja nommee Clermont, des demandes en renouvelle-

ment de titres detruits par le pillage ou I'incendie presentaient cette

curieuse formule : « Comme il est notoire que nous avons perdu nos

«titres par I'liostilite des Franks... » et la requete etait afflchee

dans le marclie public et y restait durant trois jours, aux termes

d'une loi des empereurs Honorius et Theodose ^.

1. Adstante vir laudabile Wilfredo defensore^ vel cuncta curia andec. civitate, adsistan-

tium Aganbertus dixit : Rogo te, laudabilis vir defensor, vosque officia publica, ut mihi

codicis piiblicis patere jubeatis, et prosecutione mea audire dignimini, quia sub aliqua

quae apud laudabilitate vestra gestis cupio municipalibus allegare. Defensor et curia

dixerunt : Patent tibi codices, prosequere quie optas audire. Aganbertus dixit... (Allegatio

donationis Harvichi, facta gestis municipalibus curi» and^gavensis , an. 804, apud Mar-

tene Amplissima Collectio, t. I, p. 58.) — Rogo te, venerabilis vir ille defensor, ut mihi

codices publicos patere jubeatis... Venerabilis vir ille defensor et ordo curite dixerunt :

Codices public! te patefaciant ; et ille amanuensis banc donationem accipiat vel recitetur.

{Formula' Sirmondi, apud Canciani Leg. antiq. barbai\, t. Ill, p. 435.) — Rogo te, vir lau-

dabilis illi defensor, illi curator, illi magister militum, vel reliquum curia publica , vitique

oblicis publicis patere jubeatis, quia habeo quid apud acta prosevere debiam. Defensor

principalis simul et omnis curia publica dixerunt... (Formulae Andegav., apud Script,

rer. gallic, et francic., t. IV, p. 564.) — Peto, optime defensor, vosque laudabiles curiales

atque municipes, ut mihi codices publicos patere jubeatis : quasdam enim in manibus

habeo, qute gestorum cupio allegatione roborari. Defensor et curiales dixerunt... (Marculfi

Formul., lib. II, apud Script, rer. gallic, et francic, t. IV, p. 500, form, xxxvii.)

2. Ego ille, et oonjux mea ilia cdmmanens orbe Arvernis, in pago illo, in villa ilia.

Dum non est incognitum, qualiter chartolas nostras per hostilitatem Francorum, in ipsa

villa ilia manso nosti'o, ubi visi sumus manere, ibidem perdimus, et petimus vel cognitum

faciemus... Quo ita et fecimus ista principium Honorio et Theodosio consulibus eorum ab

hostio sancto illo castro Claremonte per triduum habendi vel custodivimus seu in mercato

publico in quo ordo curiae duxerunt... (Formulas veteres a Ealuzio editcC, apud Canciani

Leg. antiq, barbar,, t. Ill, p. 464.)
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Remains et Franks, I'esprit de discipline civile et les instincts vio-

lents de la barl)arie, voiUi le double spectacle et le double sujet d'e-

tude (ju'ofTrent les homnies et les choses au commencement de notre

liistoire. C'est Id ce qu'avanttout il faut decrire nettement, ce qu'il faut

montrer sous toutes ses faces et avec toutes ses nuances, pour qu'une

opinion definitive, une conviction universelle se forme a I'egard de

nos orig'ines sociales. Je voudrais qu'a I'aide de recherclies nouvelles

et plus approfondies, d'une analyse minutieuse des documents narra-

tifs et des actes publics et prives, on put suivre d'epoque en epoque,

sous les deux dynasties frankes, la vie romaine et la vie barbare,

distinctes sur le meme sol, se melant, et, pour ainsi dire, se pene-

trant par degres. Mais ici, la dissertation historique ne suffit plus, le

recit doit s'y joindre, et suppleer a ce qu'elle a, par sa nature, d'ar-

bitraire et d'incomplet. Je vais tenter, pour le sixieme siecle, de

faire succeder au raisonnement sur les choses la vue des choses

elles-memes, et de presenter ;ni action les hommes, les moeurs et les

caracteres.
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Les quatre fils de Chlother le"". — Leur caractere. — Leurs manages.— Histoire de Galeswinthei.

561— 568

A quelques lieues de Soissons, sur les bords d'une riviere, se trouve

la petite ville de Braine. C'etait, au sixieme siecle,unede ces immenses

fermes oii les rois des Franks tenaient leur cour, et qu'ils preferaient

aux plus belles villes de la Gaule. L'habitation rojale n'avait rien

de I'aspect militaire des chateaux du mojen age : c'etait un vaste

batiment, entoure de portiques d'architecture romaine, quelquefois

construit en bois poli avec soin, et orne de sculptures qui ne man-

1. Quelqne jugoment qii'on porte en general sur I'adoption de I'ortliograplie germanique

pour les noms des personnages franks de notre histoire, on sentira que cette restitution

etait ici une convenance inlievente au sujet. Elle contribue a la verite de couleur dans ces

recits, oil j'ai mis eu scene les diverses populations de la Gaule conquise; elle forme un

contraste qui separe, en quelque sorte^ les liommes de races differentes. Si le lecteur s'e-

tonne de trouver changes des noms qui! croyait bien connaitre, de rencontrer des syllabes

dures et des lettres insolites^ cette surprise meme sera utile en i-endant plus marquees

les distinctions que j'ai voulu etablir.
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qiiaient pas d'olegance '. Autour dii principal corps do logis se trou-

vaient disposes par ordre les logemeiits des of'ficiers du palais, soit

Barbares, soit Romains d'origine, et ceux des chefs de bande qui,

selon la coutuino gormani(|ue, s'etaient mis avcc leurs guerriers dans

]'d fruste du. roi, c'est-a-dire sous un Giigagement special de vasse-

lage et de fidelite'. D'autres maisons de moindre apparence etaient

occupees par un grand nombre de families qui exercaient, liommes

et femmes, toutes sortes de metiers, depuis I'orfevrerie et la fabrique

des armes jusqu'a I'etat de tisserand et de corrojeur, depuis la bro-

derie en sole et en or jusqu'a la plus grossiere preparation de la

laine et du lin.

La plupart de ces families etaient gauloises , nees sur la portion

du sol que le roi s'etait adjugee comme part de conquete, ou trans-

porlees violemment de quelques villes voisines pour coloniser le

domaiue royal; mais, si Ton en juge par la pliysionomie des noms

propres, il y avait aussiparmi elles des Germains et d'autres Barbares

dont les peres etaient venus en Gaule, comme ouvriers ou gens de

service, a la suite des bandes conquerantes. D'ailleurs, quelle que

fut leur origine ou leur genre d'industrie, ces families etaient pla-

cees au meme rang, et designees par le meme nom, par celui de

lites en langue tudesque , et en langue latine par celui de fiscalin^,

c'est-a-dire attaches au fisc ^ Des batiments d'exploitation agricole,

des haras, des etables, des bergeries et des granges, les masures des

cultivateurs et les cabanes des serfs du doraaine completaient le

village royal, qui ressemblait parfaitement, quoique sur une plus

grande echelle , aux villages de I'ancienne Germanie, Dans le site

1. iEthera mole sua tahulatapalatia pulsant...

Singula silva favens ;uditicavit opus.

Altior innititur, quadrataque porticus ambit,

Et sculpturata lusit in arte faber.

(Yenantii Fortuiiati Upera omnia, ed. Luclii,

2 vol. iii-4o. Romaj, 1786, p. 326.)

2. Voyez Pactum lepis salic», apud Sc•»•l;)^ rer. (jallic. et fiancic, t. lY, p. 159; et ibid.,

Marculli Formul., p. 475.

3. Fiscalini, Uli, lidi, lazi. — Vo^'ez le Itccueil des historiens de ta Fruitce el den Cniuleii,

t. IV, passim, et lus Considiiratlons sur ihistoire de France, cliap. V, p. Ib7.
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meme de ces residences il y avait quelque chose qui rappelait le

souvenir des paysages d'outre-Rhin ; la plupart d'entre elles se trou-

vaient sur la lisiere et quelques-unes au centre des grandes forets

mutilees depuis par la civilisation, et dont nous admirons encore

les restes.

Braine fut le sejour favori de Chlother, le dernier des fils de

Chlodowig, meme apres que la mort de sestrois freres lui eut donne

la royaute dans toute Tetendue de la Gaule. C'etait la qu'il faisait

garder, au fond d'un appartement secret, les grands coffres a triple

serrure qui contenaient ses ricliesses en or monnaye, en vases et en

bijoux precieux; la aussi qu'il accomplissait les principaux actes de

sa puissance royale. II y convoquait en synode les eveques des villes

gauloises, recevait les ambassadeurs des rois etrangers, et presidait

les grandes assemblees de la nation franke, suivies de ces festins tra-

ditionnels parmi la race teutonique , ou des sangliers et des daims

entiers etaient servis tout embroches, et ou des tonneaux defonces

occupaient les quatre coins de la sailed Tant qu'il n'etait pas appele

au loin par la guerre centre les Saxons, les Bretons ou les Goths de

la Septimanie, Chlother employait son temps a se promener d'un

domaine a I'autre. II allait de Braine a Attigny, d'Attigny a Com-

piegne, de Compiegne a Verberie, consommant a tour de role, dans

ses fermes royales, les provisions en nature qui s'y trouvaient amas-

sees, se livranfc, avec ses leudes de race franke, aux exercices de la

chasse, de la peche ou de la natation, et recrutant ses nombreuses

maitresses parmi les filles des fiscalins. Souvent, du rang de concu-

bines, ces femmes passaient a celui d'epouses et de reines, avec une

singuliere facilite.

Chlother, dont il n'est pas facile de compter et de classer les ma-

nages, epousa de cette maniere une jeune hlle de la plus basse nais-

sance, appelee Ingonde, sans renoncer d'ailleurs a ses habitudes

dereglees, qu'elle tolerait, comme femme et comme esclave, avec une

1 . Quum ergo bis ille ad prandium vocatus veiiisset ; domum introiens, conspicit gen-

tili ritu vasa plena cerviste domi adstare. Quod ille sciscitaus quid sibi vasa in medio

posita vellent... (Vita S. Vedasti; apud Scripiores rerum gallicarum et francka-'innj t. Ill,

p. 373.)

I S
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extreme soumission. II I'aimait beaucoup, et vivaitavec elle en par-

faite intelligence; un jour elle lui dit : « Le roi mon seigneur a fait

« de sa servante ce qu'il lui a plu, et m'a appelee a son lit ; il met-

« trait le comble a ses bonnes graces en accueillant la requete de sa

« servante. J'ai une socur nominee Aregonde et attachee a votre

« service; daignez lui i)rocurer, je vous prie, un mari qui soit vail-

«lant et qui ait du bien, afin que je n'eprouve pas d'humiliation a

« cause d'elle. » Cette demande, en piquant la curiosite du roi, eveilla

son humeur libertine; il partit le jour meme pour le domaine sur

lequel habitait Aregonde, et ou elle exercait quelques-uns des me-

tiers alors devolus aux femmes, comme le tissage et la teinture des

etoffes. Clilotlier, trouvant qu'elle etait pour le moins aussi belle que

sa soeur, la prit avec lui, I'installa- dans la cliambre rojale et lui

donna le titre d'epouse. Au bout de quelques jours, il revint aupres

d'Ingonde et lui dit, avec ce ton de bonhomie sournoise qui etait

I'un des traits de son caractere et du caractere germanique : « La

« grace que ta douceur desirait de moi, j'ai songe a te I'accorder;

«j'ai cherche pour ta soeur un homme riclie et sage, et n'ai rien

M trouve de mieux que moi-meme. Apprends done que j'ai fait d'elle

« mon epouse, ce qui, je pense, ne te deplaira pas. — Que mon

« seigneur, » repondit Ingonde sans paraitre emue, et sans se de-

partir aucunement de son esprit de patience et d'abnegation conju-

gale, « que mon seigneur fasse ce qui lui semble a propos, pourvu

« seulement que sa servante ne perde rien de ses bonnes graces'. »

En I'annee 561, apres une expedition contre I'un de ses fils, dont

il punit la revolt'e en le faisant brCder avec sa femme et ses enfants^

Chlotlier, dans un calme parfait d'esprit et de conscience, revint a

sa maison de Braine. La il fit ses preparatifs pour la grande chasse

d'automne, qui etait cliez les Franks une espece de solennite. Suivi

1. (1 Tractavi mercedem illam implere, qiiam me tua dulcedo expotiit, Et requirens

« virum divitem atque sapiontem, quern tua; sorori deberem adjuiigcre, nihil melius quam

« miipsuui inveni. Itaque noveris, quia cam coujugem accepi, quod tibi displicere non

11 credo. » At ilia : « Quod bonum, inquit, videtur in oculis domini mei latjiat : tautum

« ancilla tua cum gratia regis vivat. » (Greg. Turoii. Hist. Fianc, lib. IV, apuJ Script,

rer. (jullic. et francic, t. II, p. 200.)
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d'une foule d'liommes, de chevaux et de chiens, le roi se rendit a la soi

foret de Cuise, dont celle de ComjHegne, dans son etat actuel, n'est

qu'un mince et dernier debris. Au milieu de cet exercice violent, qui

ne convenait plus a son age, il fut pris de la fievre, et, s'etant fait

transporter sur son domaine le plus voisin, il y mourut apres cin-

quante ans de regno ^ Ses quatre fils, Haribert, Gontliraran, Hil-

perik et Sighebert, suivirent son convoi jusqu'a Soissons, chantant

des psaumes et portant a la main des flambeaux de cire.

A peine les funerailles etaient-elles aclievees, que le troisieme des

quatre freres, Hilperik, partit en grande hate pour Braine, et forca

les gardiens de ce domaine royal a kii remettre les clefs du tresor.

Maitre de toutes les richesses que son pere avait accumulees, il

commenca par en distribuer une partie aux chefs de bande et aux

guerriers qui avaient leurs logements soit a Braine, soit dans le

voisinage. Tous lui jurerent fidelite ^ en placant leurs mains entre

les siennes, le saluerent par acclamation du titre de Koning, et pro-

mirent de le suivre partout ou il les conduirait^. Alors, se mettant a

leur tete, il marcha droit sur Paris, ancien sejour de Chlodowig P%

et plus tard capitale du royaume de son fils aine Hildebert.

Peut-^tre Hilperik attachait-il quelque idee de preeminence a la

possession d'une ville habitee jadis par le conquerant de la Gaule;

peut-etre n'avait-il d'autre envie que celle de s'approprier le palais

imperial, dont les batiments etles jardins bordaient, en dehors de la

cite, la rive raeridionale de la Seine '^. Cette supposition n'a rien

d'improbable, car les vues ambitieuses des rois franks n'allaient

guere au dela de la perspective d'un gain immediat et personnel ; et

1. Exit! regressus, quiuquagesimo primo regni sui anno, dum in Cotia silva venationem

exerceret, a febre corripitur, et exinde Compendium villam rediit. (Greg. Turon. Hist.

Franc, lib. IV, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 214.)

2. Cliilpericns vero, post patris funera, thesauros, qni in villa Brinnaco erant congre-

gati, aecepit, et ad Francos utiliores petiit, ipsosque miuieribus mollitos sibi siibdidit.

(Ibid.)

3. Koning signifie roi , dans le dialecte desj Franks. —
. Voyez Lellres sur I'hisioire da

France, lettre IX.

5

4. Et mox Parisius ingreditur, sedemqne Childeberti regis occupat... (Greg. Turon.

Hist. Franc, lib. IV, apud Script, rer. gallic el francic, t. II,
i>. 214.)
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d'ailleiirs, toiitenconservant uiie forte toiiite de la barbarie germa-

iiique, des passions effrenees et line ;\me impitoyable, Hilperik avait

pris quelques-uns des gouts de la civilisation romaine. II aimait a

batir, se plaisait aux spectacles donnes dans des cirques de bois, et,

par-dessus tout, avait la pretention d'etre grammairien, theologien

et poete. Ses vers latins, oii les regies du metre et de la prosodie

etaient rarement observees, trouvaient des admirateurs parmi les

nobles Gaulois qui applaudissaient en tremblant, et s'ecriaient que

I'illustre fils des Sicambres I'emportait en beau langage sur les en-

fants de Romulus , et que le fleuve du Wahal en remoutrait au

Tibre».

Hilperik antra a Paris sans aucune opposition, et logea ses guer-

riers dans les tours qui defendaient les ponts de la ville, alors envi-

ronnee par la Seine. Mais, a la nouvelle de ce coup de main, les

trois autres freres se reunirent contre celui qui voulait se faire a

lui-meme sa part de I'heritage paternel, et marcherent sur Paris a

grandes journees, avec des forces superieures-. Hilperik n'osa leur

tenir ,tete, et, renoncant a son entreprise, il se soumit aux chances

d'un partage fait de gre a gre. Ce partage de la Gaule entiere et

d'une portion considerable de la Germanic s'executa par un tirage

au sort, comme celui qui avait eu lieu, un demi-siecle auparavant,

entre les fils de Clilodowig. l\ y eut quatre lots, correspondant, avec

quelques variations, aux quatre parts du territoire designees par les

noms de rojaume de Paris, royaume d'Orleans, Neustrie et Aus-

trasie.

1. Admiraiule milii nimium rex, cxijus opime

Prtelia roblir agit, carmina lima polit.

(Furtunati Opera, lib. IX, p. 305.)

Cum sis progenitns clara de gentc Sygamber,

Floret in eloquio lingua latina tuo.

(Ibid., lib. VI, p. iOG.)

... Confecitqne duos libros, quasi Sodulium meditatus, quorum versiculi debiles nuUis

neJibus subsistere possunt... (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. IV, apud Script, rer. gallic,

el franciv., t. II, p. 291.)

2. ... Sed noa diu lioc ei licuit possidero : nam conjuncti Irntres ejus eum esinde

ropulere... (Ibid., p. 214.)
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Haribert obtint dans le tirage la part de son oncle Hildebert, sei

c'est-a-dire le royaume auquel Paris donnait son nom, et qui, s'e-

tendant du nord au sud, tout en longueur, comprenait Senlis, Melun,

Cliartres, Tours, Poitiers, Saintes, Bordeaux et les villes des Pyre-

nees. Gonthramn eut pour lot, avec le royaume d'Orleans, part de

son oncle Chlodomir, tout le territoire des Burgondes, depuis la

Saone etles Vosges jusqu'aux Alpes et a la mer de Provence. La part

de Hilperik fut celle de son pere, le royaume de Soissons, que les

Franks appelaient Neoster-rlke ou royaume d'Occident, et qui avait

pour limites, au nord, I'Escaut, et au sud le cours de la Loire. Enfin

le royaume d'Orient, ou VOsler-rike, echut a Sigliebert, qui reunit

dans son partage I'Auvergne, tout le nord-est de la Gaule, et la Ger-

manie jusqu'aux frontieres des Saxons et des Slaves '. II semble, au

reste, que les villes aient ete comptees une a une, et que leur nombre

seul ait servi de base pour la fixation de ces quatre lots; car, inde-

pendamment de la bizarrerie d'une pareille division territoriale, on

trouve encore une foule d'enclaves dont il est impossible de se rendre

compte. Rouen et Nantes sont du royaume de Hilperik, et Avran-

ches du royaume de Haribert; ce dernier possede Marseille; Aries

est a Gonthramn et Avignon a Sighebert. Enfin Soissons, capitale

de la Neustrie, se trouve, pour ainsi dire, bloquee entre quatre

villes, Senlis et Meaux, Laon et Reims, qui appartiennent aux deux

royaumes de Paris et d'Austrasie.

Apres que le sort eut assigne aux quatre freres leur part de villes

et de domaines, chacun d'eux jura, sur les reliques des saints, de se

contenter de son propre lot, et de ne rien envahir au dela, soit par

force, soit par ruse. Ce serment ne tarda pas a etre viole; Hilperik, gg,

profitant de I'absence de son frere Sighebert, qui guerroyait en Ger- 564

manie, attaqua Reims a I'improviste, et s'empara de cette ville,

ainsi que de plusieurs autres egalement a sa portee. Mais il ne jouit

1. ... Et sic inter se hi qiiatuor... divisionem legitimam faciunt : deditqiie sors Chari-

beito regnum Childeberti, sedemque habere Parisius; Guntchramno vero regnum Chlodo-

meris, ac tenere sedem Aurelianensem ; Chilperico vero regnum Chlotacharii patris ejus,

cathedramque Suessionas habere ; Sigiberto quoque regnum Theuderici, sedemque habere

Remensem.(Greg.Turon. Hist. Franc. ,Yih.l\, aT^nd Script, rcr. gallic, etfrancic, t. II, p. 214.)
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561 pas loiigtomps lie cette conquete ; Sighebert revint victorieux de sa

56* eainpagne d'outre-Rhin, reprit ses villes une a une, et, poursuivant

son frore j usque sous les murs de Soissons, le defit dans une bataille,

et entra de force dans la oapitale de la Neustrie. Suivantle caractere

des Barbares, dont la fougue est violente, mais de peu de duree, ils

564 se reconcilierent en faisant de nouveau le serment de ne rien entre-
a

5'6 prendre I'un contre I'autre. Tous deux etaient d'un naturel turbu-

lent, batailleur et vindicatif ; Haribert et Gontliramn, moinsjeunes

et moins passiomu^s, avaient du go lit pour la paix et le repos. Au lieu

de I'air rude et guerrier de ses -a^ioetres, le roi Haribert affectait do

prendre la contenance calme et un peu lourde des raagistrats qui,

dans les villes gauloises, rendaient la justice d'apres les lois ro-

maines.

II avait meme la pretention d'etre savant en jurisprudence, et

aucun genre de flatterie ne lui etait plus agreable que I'eloge de son

habilete comme juge dans les causes embrouillees, et de la facilite

avec laquelle, quoique Germain d'origine et de langage, 11 s'expri-

raait et discourait en latin *. Chez le roi Gonthraran, par un singulier

contraste^ des manieres liabituellement douces et presque sacerdo-

tales s'alliaient a des acces de fureur subite, dignes des forets de la

Germanie. Une fois, pour un cor de chasse qu'il avait perdu, il fit

mettre plusieurs hommes libres a la torture ; une autre fois, il

ordonna la mort d'un noble frank, soupconne d'avoir tue un buffle

sur le domaine royal. Dans ses lieures de sang-froid, il avait un cer-

tain sentiment de I'ordre et de la regie, qui se manifestait surtout

par un zele religieux et par sa soumission aux eveques, qui alors

etaient la regie vivante.

Au contraire, le roi Hilperik, sorte d'esprit fort a demi sauvage,

1. Si veniant aliqure variato murmure caus.'c,

Pondera mox Icgum regis ab ore fluunt.

Quamvis confusas referant oertamina voces^

Nodosse litis solvere fllapotes...

Qualis es in propria docto sermone loquola,

Qui nos Romanes vincis in eloqiiio

!

(Fortunati Opera, lib. VI, p. 196.) — Voyo/. Plt^'oes

justiHcatives.
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n'ecoutait que sa propre fantaisie, meme lorsqu'il s'agissait du 564

dogme et de la foi catholique. L'autorite du clerge lui semblait ^es

insupportable, et I'un de ses grands plaisirs etait de casser les testa-

ments faits au profit d'une eglise ou d'un monastere. Le caractere

et la conduite des eveques etaient le principal texte de ses plaisan-

teries et de ses propos de table; il qualiflait Fun d'eceryele, I'autre

d'insolent, celui-ci de bavard, cet autre de luxurieux. Les grands

biens dont jouissait FEglise, et qui allaient toujours croissant, I'in-

fluence des eveques dans les villes, ou, depuis le regne des Barbares,

ils possedaient la plupart des prerogatives de I'ancienne magistra-

ture municipale, toutes ces richesses et cette puissance qu'il enviait,

sans apercevoir aucun moyen de les faire venir a lui, excitaient

vivement sa jalousie. Les plaintes qu'il proferait dans son depit ne

raanquaient pas de bon sens, et souvent on I'entendait repeter :

a Voila que notre fisc est appauvri ! voila que nos biens s'en vont

« aux eglises ! Personne ne regne, en verite, si ce n'est les eveques

« des villes K »

Du reste, les fils de Chlother I", a I'exception de Sighebert, qui

etait le plus jeune, avaient tous a un tres-liaut degre le vice de I'in-

continence, ne se contentant presque jamais d'une seule femme,

quittant sans le moindre scrupule celle qu'ils venaient d'epouser, et

la reprenant ensuite, selon le caprice du moment. Le pieux Gon-

thraran changea d'epouse a peu pres autant de fois que ses deux

freres, et, comme eux, il eut des concubines, dont I'une, appelee

Venerande, etait la fille d'un Gaulois attache au fisc. Le roi Hari-

bert prit en meme temps pour maitresses deux soeurs d'une grande

beaute, qui etaient au nombre des suivantes de sa femme Ingo-

berghe. L'une s'appelait Markowefe et port-ait I'habit de religieuse,

I'autre avait nom Meroflede ; elles etaient filles d'un ouvrier en laine,

barbare d'origine, et lite du domaine royal ^. •

1. « Ecce pauper remansit tiscus noster, ecce divitise nostrse ad ecclesias sunt translatse :

« nulli penitus, nisi soli episcopi regnant : periit honor noster, et translatus est ad epis-

« copos civitatum. » (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VI, apud Script, rer. gallic, et

francic, t. II, p. 291.)

2. Habebat tunc temporis Ingobergain servitium suum duas puellas pauperis cujusdam
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564 Ingoberghe, Jalouse do TaiiKHir quo son mari avait pour ces deux

468 femmes, nt tout co ({u'olle put pour Ven dotourner, et i\y reussit

pas. N'osant cependant maltraiter ses rivales, ni les chasser, elle

imagina une sorte de stratageme qu'elle crojait propre a degouter

le roi d'une liaison indigne de lui. Elle fit venir le pere des deux

jeunes filles, et lui donna des laines a carder dans la cour du palais.

Pendant que cet horame etait a Touvrage, travaillant de son mieux

pour montrer du zele, la reine, qui se tenait a une fenetre, appela

son mari : « Venez, lui dit-elle, venez ici voir quelque chose de nou-

« veau. » Le roi vint, regarda de tous ses yeux, et ne voyant rien

qu'un cardeur de laine, il se mit en colere, trouvant la plaisanterie

fort mauvaise*. L'explication qui suivit entre les deux epoux fut

violente, et produisit un effet tout cdntraire a celui qu'en attendait

Ingoberghe; ce fut elle que le roi repudia pour epouser Meroflede.

Bientot, trouvant qu'une seule femme legitime ne lui suffisait pas,

Haribert donna solennellement le titre d'epouse et de reine a une

fille nommee Theodehilde, dont le pere etait gardeur de troupeaux.

Quelques annees apres, Meroflede mourut, et le roi se hata d'epouser

sa soeur Markowefe. II se trouva ainsi, d'apres les lois de I'Eglise,

coupable d'un double sacrilege, comme bigame et comme mari d'une

femme qui avait reeu le voile de religieuse, Somme de rompre son

second mariage par saint Germain, eveque de Paris, il refusa obsti-

nement, et fut excommunie. Mais I'Eglise n'etait pas toujours la plus

forte dans sa lutte contre I'orgueil brutal des heritiers de la con-

quete; Haribert ne s'emut point d'une pareille sentence, et garda

pres de lui ses deux femmes '^.

Entre tous les fils de Chlother, Hilperik est celui auquel les recits

filiaS; qiiarum nrima vocabatur Marcovefii, religiosam vestem habens; alia vero Mero-

fledis ; "in quanun amore rex valJe iletinebatur : erant enira, ut diximus, artiticis lanarii

filiae. (Greg. Turon. Hist. Franc., lib. IV, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II,

p. 215.)

1. ... Quo operante vocavit regem. lUe aiitem sperans aliquul novi videre, adspicit

liunc emiims lanas regias componcutem : quuJ videiis, commotus iu ira, reliqnit Ingo-

bergani... (Ibid.)

2. Ibid, t. II, p. 215 et seq.
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contemporains attribuent le plus grand nombre de reines, c'est-a- in

dire de femmes epousees d'apres la loi des Franks, par I'anneau et ^^j

par le denier. L'une de ces reines, Audowere, avait a son service une

jeune fille nommee Fredegonde, d'origine franke, et d'une beaute si

remarquable que le roi, des qu'il I'eut vue, se pritd'amour pour elle.

Get amour, quelque flatteur qu'il fTit, n'etait pas sans danger pour

une SQFvante que sa situation mettait a la merci de la jalousie et de

la vengeance de sa maitresse. Mais Fredegonde ne s'en efFraya point;

aussi rusee qu'ambitieuse, elle entreprit d'amener, sans se compro-

mettre, des motifs legaux de separation entre le roi et la reine Au-

dowere. Si Ton en croit une tradition qui avait cours un siecle apres,

elle y reussit, grace a la connivence d'un eveque et a la simplicite

de la reine. Hilperik venait de sejoindre a son frere Sighebert, pour

marcher au dela du Rhin contre les peuples de la Confederation

saxonne; il avait laisse Audowere enceinte de plusieurs mois. Avant

qu'il fut de retour, la reine accoucha d'une fille, et ne sachant si elle

devait la faire baptiser en I'absence de son mari, elle consulta Fre-

degonde, qui, parfaitement habile a dissimuler, ne lui inspirait ni

soupcon ni defiance : « Madame, repondit la suivante, lorsque le roi

« mon seigneur reviendra victorieux, pourrait-il voir sa fille avec

« plaisir, si elle n'etait pas baptisee ' ? » La reine prit ce conseil en

bonne part, et Fredegonde se mit a preparer sourdement, a force

d'intrigues, le piege qu'elle voulait lui dresser.

Quand le jour du bapteme fut venu, a I'heure indiquee pour la

ceremonie, le baptistere etait orne de tentures et de guirlandes

I'eveque, en habits, pontificaux, etait present; mais la marraine,

noble dame franke, n'arrivait pas, et on I'attendit en vain. La reine,

surprise de ce contre-temps, ne savait que resoudre, quand Frede-

gonde, qui se tenait pres d'elle, lui dit : « Qu'y a-t-il besoin de s'in-

« quieter d'une marraine, aucune dame ne vous vaut pour tenir

1. « Domina mea^ ecce dominus rex victor revertitur : quomodo potest filiam suam

« gratanter recipere iion baptizatam? » (Gesta reg. Franc, apud Script, rer. gallic, el

francic, t. II, p. 561.)— Ce recit du septieme siecle^ reproduit dans la plupart des chro-

niques jusqii'a celle de Saint-Denis, est mis en doute par Adrien de Valois. Voyez

Adriani Valesii Rerum francicarum, t. II, lib. IX, p. 22 et 23.
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664 « votn» fillo siir Ifts fonts; si vous ni'en croyez, tenez-la vous-

5fc6 « nicnio'. » L'oveqno, an mepris de sos dovoirs, accomplit les rites

du bapteme, et la reine se retira sans comprendre de quelle conse-

quence etait pour olle Tacte roligieux qu'elle venait de faire.

Au retour dn roi Hilperik, toutes les jeunes fiUes du doraaino

royal allerent a sa rencontre, por4;ant des fleurs et cliantant des vers

a sa louange. Fredegonde, en I'abordant, lui dit : « Dieu soit lone de

« ce que le roi notre seigneur a remporte la victoire sur ses ennemis,

« et de ce qu'une fille lui est nee! Mais avec qui mon seigneur cou-

« chera-t-il cette nuit ? car la reine, ma maitresse, est aujourd'hui ta

« commere, et marraine de ta fille Hildeswinde. — Eh bien! repon-

« dit le roi d'un ton jovial, si je ne puis coucher avec elle, je cou-

« clierai avec toi '-. » Sous le portique du palais, Hilperik trouva sa

femrae Audowere tenant entre ses bras son enfant, qu'elle vint lui

presenter avec une joie melee d'orgueil; mais le roi, afFectant un air

de regret, lui dit : « Femme, dans ta simplicits d'esprit, tu as fait une

« chose criminelle, desormais tu ne peux plus etre mon epouse '. »

En rigide observateur des lois ecclesiastiques, le roi punit par I'exil

I'eveque qui avait baptise sa fille, et il engagea Audowere a se se-

parer de lui sur-le-cliamp, et a prendre, comme veuve, le voile de

religieuse. Pour la consoler, il lui donna plusieurs domaines d'une

valeur considerable; elle se resigna et fit choix d'un monastere situe

dans la ville du Mans. Hilperik epousa Fredegonde, et ce fut au

bruit des fetes de ce mariage que la reine repudiee partit pour sa

-retraite, ou, quinze ans plus tard, elle fut mise a mort par les ordres

de son ancienne servante \

1. « Nuraquitl sirailem tui iuvenire poterimus, quiv. earn suscipiat? niodo tumetipsa

« suscipe earn. » (Gesla reg. Franc, apiul Script, rer. gallic, et francic, t. 11^ p. 561.)

2. « Cuin qua dominus mens rex dormiet Lac nocte ? quia doiuiiia mea regiiui coiu-

« mater tua est de lilia tua Childesinde. » Et ille ait : u Si cum ilia dormire nequeo,

(( dormiam tecum. » (Ibid.)

3. « Nefandam rem fecisti per simplicitatem tuam : jam enini conjux mea esse non

« poteris amplius. » (Ibid.)

4. Rogavitque eam sacro velamine induere cum ipsa filia sua : dedltque ei pra^lia

multa et villas; episcopuui vero, qui eam baptizavit, exilio ooudemuavit; Fredeguudem

vero copulavit sibi ad reginara. (Ibid.)
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Pendant que les trois fils aines de Clotaire vivaient ainsi dans la 534
a

debauclie et se mariaient ades femmes de service, Sighebert, le plus s'^s

jeune, loin de suivre leur exemple, en concut de la honte et du de-

gout. II resolut de n'avoir qu'une seule epouse, et d'en prendre une

qui fut de race rojale '. Athanaghild, roi des Goths etablis en Es-

pagne, avait deux filles en age d'etre mariees, et dent la cadette,

nommee Brunehilde, etait fort admiree pour sa beaute; ce fut sur

elle que s'arreta le clioix de Sighebert. Une ambassade nombreuse

partit de Metz, avec de riches presents, pour aller a Tolede faire au

roi des Goths la demande de sa main, Le chef de cette ambassade,

Gog, ou plus correctement Godeghisel, maire du palais d'Austrasie,

homme habile en toutes sortes de negociations, eut un plein succes

dans celle-ci, et amena d'Espagne la fiancee du roi Sighebert, Par-

tout ou passa Brunehilde, dans son long voyage vers le Nord, elle se

fit remarquer, selon le temoignage d'un contemporain, par la grace

de ses manieres, les charmes de sa figure, la'prudence et I'agrement

de ses discours^ Sighebert I'aima, et, toute sa vie, conserva pour

elle un attacheraent passionne.

Ce fut en I'annee 566 que la ceremonie des noces eut lieu, avec 55:

un grand appareil, dans la ville rojale de Metz. Tons les seigneurs

du royaume d'Austrasie etaient invites par le roi a prendre part aux

fetes de ce jour. On vit arriver a Metz, avec leur suite d'hommes et

de chevaux, les comtes des villes et les gouverneurs des provinces

septentrionales de la Gaule, les chefs patriarcaux des vieilles tribus

frankes demeurees au del a du Rliin, et les dues des Alamans, des

Baiwares etdes Thorins ou Thuringiens^. Dans cette bizarre assem-

blee, la civilisation et la barbarie s'offraient cote a cote a differents

degres. II y avait des nobles gaulois, polls et insinuants, des nobles

1. Porro Sigibertus rex^ quum videret quod fratres ejus indignas sibimet uxores acci-

perent^ et per vilitatem suam etiam ancillas in matrimonium sociarent... (Greg. Turon.

Hist. Franc, lib. IV, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 216.)

2. Erat enim puella elegans opere, venusta adspectu, lionesta moribus atque decora^

prudens consilio, et blanda conloquio. (Ibid.)

3. Ille vero congregatis senioribus secum, prieparatis epulis, cum immensa Ijetitia atque

jocunditate earn accepit uxorem. (Ibid.^ p. 216 et 217.)
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5C6 franks, or^ueilleiix et bniscjiies, et de vrais sauvages, tout habillos

do fourrures, aussi rudes de manieres que d'aspect. Le festin nuptial

I'ut splendide et aniine par Ja joie; les tables etaient couvertes de

plats d'or et d'argent ciseles, fruits des pillages de la conquete; le

vin et la biere coulaient sans interruption dans des coupes ornees

de pierreries, ou dans les comes de bufile dont les Germains se ser-

vaient })our boire '. On entendait retentir, dans les vastes salles du

palais, les santes et les defis que se portaient les buveurs, des accla-

mations, des eclats de rire, tout le bruit de la gaiete tudesque. Aux

plaisirs du banquet nuptial succeda un genre de divertissement

beaucoup plus ratline, et de nature a n'etre goute que du tres-petit

nombre des convives.

II y avait alors a la cour du roi d'Austrasie un Italien, Venantius

Honorius Clementianus Fortunatus, qui vojageait en Gaule, accueilli

partout avec une grande distinction. C'etait un homme d'un esprit

superficiel, mais agreable, et qui apportait de son pays quelques

restes de cette elegance romaine deja presque efFacee au dela des

Alpes. Recommande au roi Sighebert par ceux des eveques et des

comtes d'Austrasie qui aimaient encore et qui regrettaient I'an-

cienne politesse, Fortunatus obtint, a la cour semi-barbare de Metz,

une genereuse hospitalite. Les intendants du fisc royal avaient ordre

de lui fournir un logement, des vivres et des chevaux "^. Pour temoi-

gner sa gratitude, il s'etait fait le poete de la cour; il adressait au roi

et aux seigneurs des pieces de vers latins, qui, si elles n'etaient pas

toujours parfaitement comprises, etaient bien recues et bien payees.

Les fetes du mariage ne pouvaient se passer d'un epithalame; Ve-

nantius Fortunatus en composa un dans le gout classique, et il le

recita devant I'etrange auditoire qui se pressait autour de lui, avec

1. Kex enim quum inter pvandendum quoJdam vsis lapideum vitrei coloris, auro geni-

misque mirabiliter ornatum^ juberet afferri plenum niero... (Vita S. Fridolini, apud

Script, rer. gallic, et francic, t. Ill, p. 388.)

2. Te mihi constituit rex Sigibertus opem.

Tiitior ut graderer tecum comitando, viator,

Atque pararetur hinc equus, inde cibus.

(Fortunati Opera^ lib. X, p. 30li.)
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le meme serieux que s'il eiit fait une lecture publique a Rome sur la jgg

place de Trajan '.

Dans cette piece, qui n'a d'autre merite que celui d'etre un des

derniers et pales reflets du bel esprit remain, les deux personnages

obliges de tout epitlialame, Venus et 1'Amour, paraissent avec leur

attirail de fleches, de flambeaux et de roses. L'Amour tire une fleche

droit au ca3ur du roi Sigliebert, et va conter a sa mere ce grand

triomplie : «Ma mere, dit-il, j"ai termine le combat! » Alors la

deesse et son fils volent a.travers les airs jusqu'a la cite de Metz,

entrent dans le palais, et vont orner de fleurs la chambre nuptiale.

La, une dispute s'engage entre eux sur le merite des deux epoux

;

I'Amour tient pour Sigliebert, qu'il appelle un nouvel Achille; mais

Venus prefere Bruneliilde, dont elle fait ainsi le portrait

:

« vierge que j 'admire et qu'adorera ton epoux, Brunehilde, plus

« brillante, plus radieuse que la lampe etlieree, le feu des pierreries

« cede a I'eclat de ton visage ; tu es une autre Venus, et ta dot est

« I'empire de la beaute ! Parmi les Nereides qui nagent dans les mers

« d'Hiberie, aux sources de I'Ocean, aucune ne pent se dire ton

« egale ; aucune Napee n'est plus belle, et les Njmplies des fleuves

« s'inclinent devant toi ! La blanclieur du lait et le rouge le plus vif

« sont les couleurs de ton teint; les lis meles aux roses, la pourpre

« tissue avec I'or, n'offrent rien qui lui soit comparable, et se retirent

« du combat. Le sapliir, le diamant, le cristal, I'emeraude et le jaspe

« sont vaincus; I'Espagne a mis au monde une perle nouvelle'^. »

Ces lieux communs mytliologiques et ce cliquetis de mots sonores,

mais a peu pres vides de sens, plurent au roi Sighebert et a ceux des

1. Vix modo tarn niticlo pomposa poemata ciiltu

Audit Trajano Roma verenda foro.

(Fortunati Opera, lib. VII, p. I03.j

2. virgo miranda tnihi, placitura jugali,

Clarior setherea, Brunichildes lampade fulgens,

Lumina gemmarum superasti lumine vultus...

Sapliinis, alba adamas, crystalla^ smaragdus, iaspis,

CeJaiit cuncta ; no-vam genuit Hispania gemniara! *

(Ibid., lib. VI, p. 189.) — Voyez Pieces

justiiicatives.
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seigneurs franks qui, comma lui, comprenaient quelque peu la poesie

latine. A vrai dire, il n'y avait, chez les principaux cliefs barbares,

aucun parti pris contre la civilisation; tout ce qu'ils etaient capable.s

d'en recevoir, ils le laissaient volontiers venir a eux; mais ce vernis

de politesse rencontrait un tel fond d'habitudes sauvages, des raoeurs

si violentes et des caracteres si indisciplinables, qu'il ne pouvait

penetrer bien avant. D'ailleurs, apres ces hauts personnages, les

seuls a qui la vanite ou I'instinct aristocratique fit cliercher la com-

pagnie et copier les manieres des anciens nobles du pays, venait la

foule des guerriers franks, pour lesquels tout homme sachant lire, a

moins qu'il n'eCit fait ses preuves devant eux, etait suspect de

lachete. Sur le.moindre pretexte de guerre, ils recommenoaient a

piller la Gaule comme au temps de la premiere invasion ; ils enle-

vaient, pour les faire fondre, les vases precieux des eglises, et cher-

chaient de I'or jusque dans les tombeaux. En temps de paix, Icur

principale occupation etait de machiner des ruses pour exproprier

leurs voisins de race gauloise, et d'aller sur les grands chemins atta-

quer, a coups de lance ou d'epee, ceux dont ils voulaient se venger.

Les plus pacifiqfues passaient le jour a fourbir leurs amies, a chasser

ou a s'enivrer. En leur donnant a boire, on obtenait tout d'eux, jus-

qu'a la promesse de proteger de leur credit, aupres du roi, tel ou tel

candidat pour un eveche devenu vacant.

Harceles continuellement par de pareils botes, toujours inquiets

pour leurs biens ou pour leur personne, les membres des riches

families indigenes perdaient le repos d'esprit sans lequel I'etude et

les arts perissent; ou bien, entraines eux-memes par Texemple, par

un certain instinct d'independance brutale que la civilisation ne pent

effacer du coeur de I'homme, ils se j etaient dans la vie barbare,

meprisaient tout, liors la force physique, et devenaient querelleurs

et turbulents. Comme les guerriers franks , ils allaient de nuit

assaillir leurs ennemis dans leurs maisons ou sur les routes, et ils ne

sortaient jamais sans i)orter sur eux le poignard gernuuiique appele

skramasax, couteau de surete. Voila comment, dans I'espace d'un

siecle et demi, toute culture intellectuelle, toute elegance des mceurs

disi)ai'ut de la Gaulc, par la seule force des chpses, sans que ce deplo-
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rable cliangement fut I'ouvrage d'une volonte malveillante et d'uiie 556

hostilite systematique centre la civilisation romaine *.

Le mariage de Sighebert, ses pompes, et surtout I'eclat que lui

pretait le rang de la nouvelle epouse, firent, selon les clironiques du

temps, une vive impression sur I'esprit du roi Hilperik. Au milieu de

ses concubines et des femmes qu'il avait epousees a la maniere des

anciens chefs germains, sans beaucoup de ceremonie, il lui sembla

qu'il menait une vie moins noble, moins royale que celle de son jeune

frere. II resolut de prendre, comme lui, une epouse de liaute nais-

sance; et, pour I'imiter en tout point, il fit partir une ambassade,

chargee d'aller deraander au roi des Goths la main de Galeswinthe ^

sa fille ainee. Mais cette demande rencontra des obstacies qui ne

s'etaient pas presentes pour les envoyes de Sighebert. Le bruit des

debauches du roi de Neustrie avait penetre jusqu'en Espagne ; les

Goths, plus civilises que les Franks, et surtout plus soumis a la dis-

cipline de I'Evangile, disaient hautement que le roi Hilperik menait

la vie d'un pa'ien. De son cote, la fille ainee d'Athanaghild,- naturel-

lenient timide et d'un caractere doux et triste, tremblait a I'idee

d'aller si loin et d'appartenir a un pareil homme. Sa mere Goiswin-

the, qui I'aimait tendrement, partageait sa repugnance, ses craintes

et ses pressentimentsdemalheur; le roi etait indecis et differait de

jour en jour sa reponse definitive. Enfin, presse par les ambassadeurs,

il refusa de rien conclure avec eux , si leur roi ne s'engageait par

serment a congedier toutes ses femmes, et a vivre selon la loi de Dieu

avec sa nouvelle epouse. Des courriers partirent pour la Gaule, et

revinrent apportant de la part du roi Hilperik une promesse formelle

d'abandonner tout ce qu'il avait de reines et de concubines, pourvu

qu'il obtint une femme digne de lui et fille d'un roi^

1. Voyez Greg. Turon. Hist. Franc, lib. IV, apud Scriipt. rer. gallic, et francic, t. II,

p. 227, g XLVii, De iuteritu Andarcliii. — Ibid., lib. IX, p. 342, g xix, De interitu Si-

cbarii civis turonici. — Ibid., lib. IV^ p. 210, g xv, De episcopatu sancti Eufronii.

2. J'adopte pour rorthograplie de ce nom la forme propre au dialecte gotliique; celle

qui repond au dialecte des Franks est Galesivinde ou Ga'tlesicinde

.

3. Quod videris Chilpericus rex, quura jam plures liaberet uxores, sororem ejus Gal-

Suintham expetiit
,
promittens per legatos se alias relicturum , tantura condignam sibi,
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566 rn(> double alliance avec les rois des Franks, ses voisins et ses

ennemis natiirels, offrait tant d'avantages politiques au roi Athana-

ghild, qu'il n'liesita plus, et, sur cette assurance, passa aux articles

du traite de mariage. De ce moment, toute la discussion roula, d'un

cote, sur la dot qu'apporterait la future epouse, de I'autre, sur le

douaire qu'elle recevrait de son mari, apres la premiere nuit des

noces, comme present du lendemain. En effet, suivant une coutume

observee chez tons les peuples d'origine germaine, il fallait qu'au

revei4 de la mariee, I'epoux lui fit un^ don quelconque pour prix de

sa virginite. Ce present variait beaucoup de nature et de valeur :

tantot c'etait une somme d'argent ou quelque meuble precieux,

tantot des^ttelages de boeufs ou de chevaux, du betail, des maisons

ou des terres ; mais quel que fiit Tobjet de cette donation, il n'y avait

qu'un seul mot pour la designer, on I'appelait don du matin, morghen-

gabe ou morgane-ghiba, selon les differents dialectes de I'idiome ger-

manique. Les negociations relatives au mariage du roi Hilperik avec

la soeur de Bruneliilde, ralenties par I'envoi des courriers, se prolon-

507 gerent ainsi jusqu'en I'annee 567; elles n'etaient pas encore termi-

nees, lorsqu'un evenement survenu dans la Gaule en rendit la con-

clusion plus facile.

L'aine des quatre rois franks, Haribert, avait quitte les environs

de Paris, sa residence habituelle, pour aller pres de Bordeaux, dans

un de ses domaines, jouir du climat et des productions de la Gaule

meridionale. II y mourut presque subitement, et sa mort amena,

dans I'empire des Franks, une nouvelle revolution territoriale. Des

qu'il eut ferme les yeux, I'une de ses femmes, Tbeodehilde, qui etait

la fille d'un berger, mit la main sur le tresor rojal ; et, afin de con-

server le titre de reine, elle envoya proposer a Gonthramn de la

prendre pour epouse. Le roi accueillit tres-bien ce message , et

repondit avec un air de parfaite sincerite : « Dites-lui qu'elle se hate

« de venir avec son trC'Sor; car je veux I'epouser et la rendre grande

« aux jeux des peuples
;
je veux meme qu'aupres de moi elle jouisse

rcgisque prolem mereretiir accipere. Pater vero ejus has promissiones accipiens... (Greg.

Turon. Hist. Franc, lib. IV, ajuul Srrint. rer. Qatlic. cl fniiuic, t. IJ^ ji. 211.)
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« de plus d'honneurs qu'avec mon frere qui vient de mourir^ » m
Ravie de cette reponse, Theodeliilde fit charger sur plusieurs voi-

tures les richesses de son marl, et partit pour Clialon-sur-Saone,

residence du roi Gontliraran. Mais, a son arrivee, le roi, sans s'oc-

cuper d'elle, examina le bagage, compta les chariots, et fit peser les

coffres
;
puis il dit aux gens qui I'entouraient : « Ne vaut-il pas

« mieux que ce tresor m'appartienne plutot qu'a cette femme, qui ne

« meritait pas I'honneur que mon frere lui a fait en la recevant,dans

« son lit ^? » Tons furent de cet avis, le tresor de Haribert fut mis

en lieu de surete, et le roi fit conduire sous escorte, au monas-

tere d'Arles ^, celle qui, bien a regret, venait de lui faire un si beau

present.

Aucun des deux freres de Gonthramn ne lui disputa la possession

de I'argent et des effets precieux qu'il venait de s'approprier par

cette ruse; ils avaient a debattre, soit avec lui, soit entre eux, des

interets d'une bien autre importance. II s'agissait de reduire a trois

parts, au lieu de quatre, la division du territoire gaulois, et de faire

d'un commun accord le partage des villes et des provinces qui for-

maient le royaume de Haribert. Cette nouvelle distribution se fit

d'une facon encore plus etrange et plus desordonnee que la premiere.

La ville de Paris fut divisee en trois, et chacun des freres en recut

une portion egale. Pour eviter le danger d'une invasion par sur-

prise, aucun ne devait entrer dans la ville sans le consenteraent des

deux autres, sous peine de perdre non-seulement sa part de Paris,

mais sa partentiere du royaume de Haribert. Cette clause fut ratifiee

par un serment solennel sur les reliques de trois saints veneres,

Hilaire, Martin et Polyeucte, dont le jugement et la vengeance

furent appeles sur la tete de celui qui manquerait a sa parole ^.

1. « Accedere ad me ei non pigeat cum tliesauris suis. Ego eiiim accipiam eam, fa-

ce ciamque magnam in populis... » (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. IV^ apud Script, rer.

(jaltic. el francic, t. II, p. 216.)

2. « Kectius est enim, ut hi thesauri penes me habeantur; quam post hanc, quas indigne

H gei'mani mei torum adivit. » (Ibid.)

3. Ce raonastere, le premier couvent de femmes etabli dans la Gaule franke, avait etc

fonde, au commencement du sixieme siecle, par I'eveque Ca;sarius ou saint Cesaire.

4. ... Ut quisquis sine fratris voluntate Parisius urbem ingredcrctur, aniitteret partem

16
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De memo que Paris, !;• villo de Senlis Cut divisee, mais en deux

parties seulement ; des autres villes on I'orma trois lots, d'apres le

calcul des impnts qu'on y percevait, et sans aucunegard a leur posi-

tion respective. La confusion geographique devint encore plus

grande, les enclaves se multiplierent, les royaumes furent, pour

ainsi dire, enchevetres Tun dans Tautre. Le roi Gonthramn obtint,

par le tirage au sort, Melun, Saintes, Angouleme, Agenet Perigueux.

Meaux, Vendome, Avranclies, Tours, Poitiers, Albi, Conserans et les

cantons des Basses-Pyrenees, ecliurent a Sigliebert. Enfin, dans la

part de Hilperik se trouvaient, avec plusieurs villes que les histo-

riens ne designent pas, Limoges, Cahors, Dax et Bordeaux, les cites

aujourd'hui detruites de Bigorre et de Beam, et plusieurs cantons

des Hautes-Pyrenees.

Les Pyrenees-Orientales se trouvaient, a cette epoque, en dehors

du territoire soumis aux Franks; elles appartenaient aux Gotlis

d'Espagne, qui, par ce passage, communiquaient avec'le territoire

qu'ils possedaient en Gaule depuis le cours de I'Aude jusqu'au Rhone,

Ainsi, le roi deNeustrie, qui n'avait pas euj usque-la une seule ville

au midi de la Loire, devint le plus proche voisin du roi des Goths,

son futur beau-pere. Cette situation reciproque fournit au traite de

mariage une nouvelle base, et en araena presque aussitut la conclu-

sion. Parmi les villes que Hilperik venait d'acquerir, quelques-unes

confinaient a la frontiere du royaume d'Atlianaghild ; les autres

etaient disseminees dans I'Aquitaine, province autrefois enlevee aux

Goths par les victoires de Chlodowig le Grand. Stipuler que plusieurs

de ces villes, perdues par ses ancetres, seraient donnees en douaire

a sa fille, c'etait faire un coup d'adroit politique, et le roi des Goths

n'y manqua pas. Soit defaut d'intelligence pour des combinaisons

superieures a celle de I'interet du moment, soit desir de conclure a

tout prix son mariage avec Galeswinthe, le roi Hilperik n'hesita

point a promettre, pour douaire et pour don du matin, les cites de

Siiara, essetque Polioctus martyr, cum Hilario atqiie Martino coufessoribus, judex ac re-

tributor ejus. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VII ^ a2nul Script, rev. yullic. et francic,

t. II
, p. 295.)
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Limoges, Cahors, Bordeaux, Beam et Bigorre, avecleur territoire*. 557

La confusion qui regnait dans les idees des nations gerraaniques,

entre le droit de possession territoriale et le droit de gouvernement,

pouvait quelque jour mettre ces villes hors de la domination franke,

mais le roi de Neustrie ne prevoyait pas de si loin. Tout entier a une

seule pensee, il ne songea qu'a stipuler, en retour de ce qu'il aban-

donnerait, la remise entre ses mains d'une dot considerable en

argent et en objets de grand prix ; ce point convenu, il n'j eut plus

aucun obstacle, et le mariage fut decide.

A travers tons les incidents de cette longue negociation. Gales-

winthe n'avait cesse d'eprouver une grande repugnance pour

rtiomme auquel on la destinait, et de vagues inquietudes sur I'avenir.

Les promesses faites au nom du roi Hilperik par les ambassadeurs

franks n'avaient pu la rassurer. Des qu'elle apprit que son sort

venait d'etre fixe d'une maniere irrevocable, saisie d'un mouvement

de terreur, elle courut vers sa mere, et jetant ses bras autour d'elle,

comme un enfant qui cherche du secours, elle la tint embrassee plus

d'une heure en pleurant, et sans dire un mot^. Les ambassadeurs

franks se presenterent pour saluer la fiancee de leur roi, et prendre

ses ordres pour le depart; mais a la vue de ces deux femmes sanglo-

tant sur le sein I'une de I'autre et se serrant si etroitement qu'elles

paraissaient liees ensemble, tout rudes qu'ils etaient, ils furent emus

et n'oserent parler de voyage. lis laisserent passer deux jours, et le

troisieme, ils vinrent de nouveau se presenter devant la reine, en

lui annoncant cette fois qu'ils avaient hate de partir, lui parlant de

1. De ci^itatibus vero, hoc est Burdegala, Lemovica , Cadurco, Benarno et Begorra,

quas Gailesuindam... tarn in dote quam in morganegiba , hoc est, rnatutinali done, in

Franciam venientem certum est adquisisse. (Greg. Turou. Hist. Franc, lib. IX^^apud Script.

rer. gallic, et francic, t. II, p. 344.)

2. Hoc ubi virgo metu_, audituque exterrita seusit,

Currit ad amplexus, Goisuinta, 'tuos...

Brachia constringens nectit sine fune catenain,

Et matrem amplexu per sua membra ligat.

(Fortunati Opera, lib. VI, p. 202.) — Voyez

Pieces justificatives.
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r.67 I'impatience de leiir roi et de la longueur du chemiii'. La reine

l)leura, et demanda pour sa fille encore un jour de delai. Mais le

lendomain, quand on vint lui dire que toutetait pret pour le depart :

« Un soul jour encore, repondit-elle, et je ne denianderai plus rien
;

« savez-vous (jue la oil vous euimenez ma fille, il ny a plus de mere

« pour elle -! » Mais tous les retards possibles etaient epuises; Atlia-

uaghild inter})Osa son autorite de roi et de pere, et malgre les

larmes de la reine , Galeswinthe fut remise entre les mains de ceux

(|ui avaient mission de la conduire aupres de son futur epoux.

Une longue file de cavaliers, de voitures et de chariots de bagage

traversa les rues de Tolede, et se dirigea vers la porte du Nord. Le

roi suivit a clieval le cortege de sa fille jusqu'a un pont jete sur le

Tage, a quelque distance de la ville; maisia reine ne put se resoudre

a retourner si vite, et voulut aller au dela. Quittant son propre char,

elle s'assit aupres de Galeswinthe, et, d'etape en etope, de journee

en journee, elle se laissa entrainer a plus de cent milles de distance.

Chaque jour, elle disait : C'estj usque-la que je veux aller, et, par-

venue a ce terme, elle passait outre ^ Al'approche des montagnes,

les chemins devinrent difficiles; elle ne s'en apercut pas et voulut

encore aller plus loin. Mais comme les gens qui la suivaient, gros-

sissant beaucoup le cortege, augraentaient les embarras et les dan-

1. Instant legati, Gei'manica, regna requiri,

Narrantes longaj tempora tarda viie.

Sed niatris raoti gemitu sua viscera solviint...

Prtetereunt duplices, tortia^ quarta dies.

(Fortuiiati Opera, lib. VI, p. 202.)

2. Quid rapitis? differte dies, quuni disco dolores,

Solanienque mali sit mora sola mei.

Quaiido iterum videam, quando hiec mihi luraiua ludant,

Qiiaiido iterum nata; per pia colla cadam?...

Cur nova rura petas, illic ubi non ero mater?

(Ibid., p. 203.)

3. Dat causas spatii geuitrix, ut lougius iret,

Sed fiiit optanti tempus, iterque breve.

Porveuit, quo mat<!r ait, sose indc reverti,

Sed quod vello prius, postea nolle f'uit.

(Ibid., p. 204.)
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gers du voyage, les seigneurs goths resolurent de ne pas perraettre 567

que leur reine fit un mille de plus. II fallut se resigner a une sepa-

ration inevitable, et de nouvelles scenes de tendresse, mais plus

calmes, eurent lieu entre la mere et la fille. La reine exprima, en

paroles douces, sa tristesse et ses craintes maternelles : « Sois heu-

« reuse, dit-elle; mais j'ai peur pour toi; prends garde, ma fille,

« prends bien garde \..» A ces mots, qui s'accordaient trop bien

avec ses propres pressentiments, Galeswinthe pleura et repondit :

« Dieu le veut, il faut que je me soumette; » et la triste separation

s'accomplit.

Un partage se fit dans ce nombreux cortege ; cavaliers et chariots

se diviserent, les uns continuant a marcher en avant, les autres

retournant vers Tolede. Avant de monter sur le char qui devait la

ramener en arriere, la reine des Goths s'arreta au bord de la route,

et fixant ses jeux vers le chariot de sa fille, elle ne cessa de le

regarder, debout et immobile, jusqu'a ce qu'il disparut dans I'eloi-

gnement et'dans les detours du chemin^ Galeswinthe, triste mais

resignee, continua sa route vers le Nord. Son escorte, composee de

seigneurs et de guerriers des deux nations, Goths et Franks, tra-

versa les Pyrenees, puis les viiles de Narbonne et de Carcassonne,

sans sortir du royaume des Goths, qui s'etendait jusque-la; ensuite

elle se dirigea, par la route de Poitiers et de Tours, vers la cite de

Rouen, ou devait avoir lieu la celebration du mariage ^ Aux portes

de chaque grande ville, le cortege faisait halte, et tout se disposait

pour une entree solennelle; les cavaliers jetaient bas leurs manteaux

1

.

Quod supei'est, gemebundns amor hoc maiidat ennti :

Sis precor feliX; sed cave valde, vale.

(Fovtunati Oiiera, lib. VI, p. 205.

2 Et contra genitrix post natam lumina tendens,

Uiio stante loco, pergit et ipsa simul,

Tota tremens, agiles raperet ne mula quadrigas...

nine mente sequens, qua via flectit iter...

Donee longe oculo, spatioque evanuit ample...

(Ibid., p. 205 et 206.)

3. Adrian! Valesii Ber. francic, lib. IX, p. 24.
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5G7 de route, decouvraient les harnais de lours chevaux, ot s'armaient

de leurs boucliers suspendus a I'arcon de la sella; la fiancee du roi

(le Neustrie quittait son lourd cliariot de voyage pour un char de

parade, eleve en forme de tour, et tout convert de plaques d'ar-

gent. Le poete contemporain a qui sont empruntes ces details la vit

entrer ainsi a Poitiers, oii elle se reposa quelques jours; il dit qu'on

admirait la pompe de son equipage, mais il ne parle point de sa

beaute *.

Cependant Hilperik, fidele a sa promesse, avait repudie ses femmes

et congedie ses maitresses. Fredegonde elle-mem$, la plus belle de

toutes, la favorite entre celles qu'il avait decorees du nom de reines,

ne put echapper a cette proscription generale; elle s'y soumit avec

une resignation apparente, avec une bonne grace qui aurait trompe

un homme beaucoup plus fin que le roi Hilperik. II semblait qu'elle

reconniit sincerement que ce divorce etait necessaire, que le mariage

d'une femme comme elle avec un roi ne pouvait etre serieux, et que

son devoir etait de ceder la place a une reine vraiment digne de ce

titre. Seulement, elle demanda, pour derniere faveur, de ne pas

etre eloignee du palais, et de rentrer, comme autrefois, parmi les

femmes qu'emplojait le service royal. Sous ce masque d'humilite il

y avait une profondeur d'astuce et d'ambition feminine contre la-

quelle le roi de Neustrie ne se tint nullement en garde. Depuis le

jour ou il s'etait epris de I'idee d'epouser une fille de race royale,

il croyait ne plus aimer Fredegonde, et ne remarquait plus sa beaute;

ear I'esprit du fils de Chlother, comme en general I'esprit des Bar-

bares, etait pen capable de retenir a la fois des impressions de nature

diverse. Ce fut done sans arriere-pensee, non par faiblesse de cceur,

1. Post aliquas urbes, pictavas attigit arces,

Regali pompa praetereundo viam...

Hanc ego nempe nevus conspexi prastereuntem

MoUiter argenti turre rotante vehi,

(Fortunati Opera, lib. VI, p. 206.)

— II est plus que probable que Fortunatus apprit de la bouche des personnes qui aocom-

pagnaieiit Galeswinthe les circonstances du depart et mOme les mots touchants qui, au

milieu des phrases declamatoires, se rencontrent dans sa pi^ce de vers. VoilJi pourquoi

j'ai considdr^ cette pi6ce commo un document liistorique.
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mais par simple defaut de jugeraent, qu'il permit a son ancienne 567

favorite de rester pres de lui dans la maison que devait habiter sa

nouvelle epouse.

Les noces de Galeswintlie furent celebrees avec autant d'appareil

et de magnificence que celles de sa sceur Brunehilde; il y eut meme,

cette fois, pour la mariee, des honneurs extraordinaires, et tous les

Franks de la Neustrie, seigneurs et simples guerriers, lui jurerent

fidelite comme a un roi*. Ranges en demi-cercle, ils tirerent tous

a la fois leurs epees, et les brandirent en I'air en prononcant une

vieille formule paienne, qui devouait au tranchant du glaive celui qui

violerait son serment. Ensuite le roi lui-meme renouvela solennel-

lementsapromesse de Constance et de foi conjugale; posant sa main

sur une chasse qui contenait des reliques, il jura de ne jamais repu-

dier la fille du roi des Goths, et tant qu'elle vivrait, de ne prendre

aucune autre femme-.

Galeswinthe se fit remarquer, durant les fetes de son mariage,

par la bonte gracieuse qu'elle temoignait aux convives : elle les

accueillait comme si elle les eut deja connus; aux uns elle offrait

des presents, aux autres elle adressait des paroles douces et bien-

veillantes; tous I'assuraient de leur devouement, et lui souhaitaient

une longue et heureuse vie '. Ces voeux, qui ne devaient point se rea-

liser pour elle, I'accompagnerent jusqu'a la chambre nuptiale; et le

lendemain, a son lever, elle recut le present du matin, avec le ceremo-

nial prescrit par les coutumes germaniques. En presence de temoins

1. Jungitur ergo toro regali ciilmine virgo,

Et magno meruit plebis amore coli...

Utque fidelis ei sit gens, armata per arma

Jurat, jure suo se quoque lege ligat.

(Fortunati Opera, lib. VI, p. 207.)

2. Legatis sane Athanahildi regis quasrentibus, ut tactis sanctorum dignoribus fides

firmaretur, quod Galsonta^in vita sua solio regni non pelleretur, Chilpericusnonabnuit...

(Airaoini monachi floriac. De gest. Franc; lib. Ill, apud Script, rer. gallic, et francic,

t. Ill, p. 68.)

3. Hos quoque muneribus permulcens, vocibus illos,

Et licet ignotos sic facit esse suos.

(Fortunati Opera, lib. VI, p. 207.)
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5ST choisis, le roi Plilperik prit dans sa main droite la main de sa nou-

velle epouse, et de I'autre il jeta sur elle un brin de paille, en pro-

nonoant a haute voix les noms des cinq villes qui devaient, a I'avenir,

etre la propriete de la reine. L'acte de cette donation perpetuelle et

irrevocable fut aussitot dresse en langue latine ; il ne s'est point con-

serve jusqu'a nous; mais on peut en reproduire jusqu'a un certain

point la teneur, d'apres les formules consacrees et le style usite dans

les autres monuments de I'epoque merovingienne :

« Puisque Dieu a commande que I'homme abandonne pere et mere

« pour s'attacher a sa femme, qu'ils soient deux en une meme chair,

« et qu'on ne separe point ceux que le Seigneur a unis, moi, Hilperik,

« roi des Franks, homme illustre, atoi Galeswinthe, ma femme bien-

« aimee, que j'ai epousee suivant la .loi salique, par le sou et le

« denier, je donne aujourd'hui par tendresse d'amour, sous le nom

« de dot et de morgane-ghi/)a,\es cites de Bordeaux, Cahors, Limoges,

« Beam et Bigorre, avec leur territoire et toute leur population '. Je

« veux qu'a compter de ce jour, tu les tiennes et possedes en pro-

« priete perpetuelle, et je te les livre, transfere et confirme par la

« presente charte, comme je I'ai fait par le brin de paille et par le

« /landelang'^. »

Les premiers mois de mariage furent, sinon heureux, du moins

paisibles pour la nouvelle reine ; douce et patiente, elle supportait

avec resignation tout ce qu'il y avait de brusquerie sauvage dans le

caractere de son mari. D'ailleurs, Hilperik eut quelque temps pour

elle une veritable affection; il I'aima d'abord par vanite, joyeux

1. Dum Dominns ab initio... prrecepit iit relinqiiat lioino patrem et matrem, et adlijereat

suii3 uxori, \it sint duo in carne una, et quod Dominus conjunxit homo non separet, ego

enim in Dei nomine ille, dulcissimai conjugi mese illi. Dum et ego te per solidum et dena-

rium secundum legem salicam visus fui sponsare, ideo in ipsa amoris dulcedine, dabo

ergo tibi... {Formul. Bignon., apud Script, rer. gallic, et francic, t. IV, p. 539.) — Ego

Chilpericus rex Francorum, vir inluster... (Ibid., passim.) — De civitatibus vero, boo

est Burdegabi, Lemovica, Cadurco, Renarno et Begorra...tamin dote, quam in niorgane-

giba... cum terminis et cuncto populo suo... (Greg. Tiiron. Hist. Franc, lib. II, apud

ibid., t. II, p. 344 et 345.)

2. Per banc cbartulam libelli dotis sivo per festucam atque per andelangum. {Formul.

Linderbrog., apud ibid., t. IV, p. 555.) — Handelang ou handelag, du mot hand, main,

exprimait, en languo germanique. Taction de livrer, donner, transmettre de sa main.
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d'avoir en elle une epouse aussi noble que celle de son frere
;
puis, 557

lorsqu'il fut un peu blase sur ce contentement d'amour-propre, il

I'aima par avarice, a cause des grandes sommes d'argent et du grand

nombre d'objets precieux qu'elle avait apportes*. Mais apres s'etre

complu quelque temps dans le calcul de toutes ces richesses, il cessa

d'y trouver du plaisir, et des lors aucun attrait ne I'attacha plus a

Galeswinthe. Ce qu'il y avait en elle de beaute morale, son peu d'or-

gueil, sa charite envers les pauvres, n'etaient pas de nature a le

charmer; car il n'avait de sens et d'ame que pour la beaute cor-

porelle. Aussi le moment arriva bientot 011, en depit de ses propres

resolutions, Hilperik ne ressentit aupres de sa femme que de la froi-

deur et de Tennui.

Ce moment, epie par Fredegonde, fut mis a profit par elle avec

son adresse ordinaire. II lui suffit de se montrer comme par hasard

sur le passage du roi, pour que la comparaison de sa figure avec

celle de Galeswintlie fit revivre, dans le coeur de cet homme sensuel, sgs

une passion mal eteinte par quelques bouffees de vanite. Fredegonde

fut reprise pour concubine, et fit eclat de son nouveau triomphe;

elle affecta meme envers I'epouse dedaignee des airs hautains et

meprisants "^. Doublement blessee comme femme et comme reine,

Galeswinthe pleura d'abord en silence; puis elle osa se plaindre, et

dire au roi qu'il n'y avait plus dans sa maison aucun lionneur pour

elle, mais des injures et des affronts qu'elle ne pouvait supporter.

Elle demanda comme une grace d'etre repudiee, et offrit d'aban-

donner tout ce qu'elle avait apporte avec elle, pourvu seulement

qu'il lui fut permis de retourner dans son pays K

L'abandon volontaire d'un riche tresor, le desinteressement par

fierte d'ame, etaient des choses incomprehensibles pour le roi Hil-

1. ... A quoetiam magno amore diligebatur. Detulerat enim secum magnos thesauros...

(Greg. Turon. Hist. Franc, lib. IV, cap. xxviil, apud Script, rer. gallic et francic,

t. II, p. 217.)

2. Sed peramorem Fredegundis, quam pi-ius habuerat, ortum est inter eos grande scan-

dalum. (Ibid.)

3. Quumque se regi quereretur assldue injurias perferre, diceretque nullam se digni-

tatem cum eodem habere, petiit ut relictis thesaiiris, quos secum detulerat,, liberam redirc

permitteret ad patriam. (Ibid.)
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568 perik, et, n'en ayant pas la moindre idee, il ne pouvait y eroire.

Aiissi, malgre leur sincerite, les paroles de la triste Galeswinthe

ne lui inspireront d'autre sentiment qu'une defiance sombre, et

la crainte de perdre, par une rupture ouverte, des richesses qu'ii

s'estimait heureux d'avoir en sa possession. Maitrisant ses emotions

et dissimulant sa pensee avec la ruse du sauvage, il changea tout

d'un coup de manieres, prit une voix douce et caressante, fit des

protestations de repentir et d'amour qui tromperent la fille d'Atha-

naghild. Elle ne parlait plus de separation, et se flattait d'un retour

sincere, lorsqu'une nuit, par ordre du roi, un serviteur affide fut

introduit dans sa chambre et I'etrangla pendant qu'elle dorraait.

En la trouvant morte dans son lit, Hilperik joua la surprise et

I'aflfliction ; il fit meme semblant de" verser des larmes, et quel-

ques jours apres il rendit a Fredegonde tous les droits d'epouse

et de reine '.

Ainsi perit cette jeune femme qu'une sorte de revelation inte-

rieure semblait avertir d'avance du sort qui lui etait reserve, figure

melancolique et douce qui traversa la barbarie merovingienne,

comme une apparition d'un autre siecle. Malgre I'affaiblissement du

sens moral au milieu de crimes et de malheurs sans nombre, il y
eut des ames profondement emues d'une infortune si peu meritee,

et leurs sympathies prirent, selon I'esprit du temps, une couleur

superstitieuse. On disait qu'une lampe de cristal, pendue pres du

tombeau de Galeswinthe, le jour de ses funerailles, s'etait detachee

subitement sans que personne y portat la main, et qu'elle etait

tombee sur le pave de marbre sans se briser et sans s'eteindre. On

assurait, pour completer le miracle, que les assistants avaient vu le

marbre du pave ceder comme une matiere molle, et la lampe s'y

enfoncer a demi *. De semblables recits peuvent nous faire sourire,

1. Quod ille per ingenia dissimulans, verbis earn lenibus demulsit... Ad extreimim earn

suggillari jussit a puero, mortuamque reperitin strato... Rex autem, quum earn mortuani

(leflesset, post paucos dies Fredegundem recepit in matrimoiiio. (Greg. Turon. flist. Friinr.^

lib. IV, apud Script, rer. gallic, et francic., t. 11^ p. 217.)

2. Lychnus enim ille, qui fiine suspensus coram sepulchro ejus ardebat, nuUo tangente,

fune disrupto in pavimentum conruit : et fugiente ante eum duritia pavimenti, tanqnani
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nous qui les lisons dans de vieux livres ecrits pour des hommes d'un 568

autre age ; mais, au sixieme siecle, quand ces legendes passaient de

bouche en bouche comme I'expression vivante et poetique des sen-

timents et de la foi populaires, on devenait pensif et Ton pleurait

en les entendant raconter.

in aliquocl molle elementum descendit, atqiie medius est suffossus, nee omnino contritus :

quod non sine grandi miraculo videntibus fuit. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. IV, apud

Script, rer. gallic, et franric., t. 11, p. 217. — Fortunati carmina, lib. VI, p. 463.)
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Suites (In ineurtro ile GalesAvinthe. — Guerre civile. — Mort de Sighebert.

5G8—575

568 Chez les Franks, et en general chez les peiiples de race germa-

nique, des qu'un meurtre avait ete commis, le plus proche parent

du mort assignait un rendez-vous a tons ses parents ou allies, les

sommant sur leur lionneur d'j venir en armes, car I'etat de guerre

existait des lors entre le meurtrier et quiconque tenait a sa victime

par le raoindre lien de parente.. Conime epoux de la sreur de Ga-

leswinthe, Sigliebert se trouva charge d'accomplir ce devoir de ven-

geance. II envoya des messagers au roi Gonthramn, et celui-ci, sans

hesiter un moment entre ses deux freres devenus ennemis, se ran-

gea du cote de I'offense, soit que les moeurs nationales lui en fissent

une loi, soit que le crime odieux et lache du roi Hilperik I'eiit, pour

ainsi dire, mis au ban de sa propre famille. La guerre fut aussitot

declaree, et les hostilites commencerent, mais avec une ardeur ine-

gale de la part des deux freres armes contre le troisieme. Excite par

' les cris de vengeance de sa femme Brunehilde, qui avait sur lui un

empire absolu, et dont le caractere violerament passionne venait de

se reveler tout a coup, Sigliebert voulait pousser le combat a ou-

trance ; il ne reculait pas devant la pensee du fratricide ; mais Gon-

thramn, soit par une inspiration chretienne, soit par la mollesse de

volonte qui lui etait naturelle, ne tnrda pas a quitter son role de

569 coassaillant pour celui de modiateur. A I'aide des prieres et de la

menace, il determina Sighebert a ne point se faire justice, mais

a la demander pacitiquement au peuple assemble selon la loi'.

1. Post quod factum, reputantes ejus frntres, quotl sua cniissionc nntetlicta regina fuerit
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En effet, d'apres la loi des Franks, ou
,
pour mieux dire, d'apres •

leurs coiitumes nationales, tout homme qui se croyait offense avait

le choix libre entre la guerre privee et le jugeraent public; mais, le

jugement une fois rendu, la guerre cessait d'etre legitime. L'assem-

blee de justice s'appelait mul, c'est-a-dire conseil, et pour j exercer

les fonctions d'arbitre, il fallait appartenir a la classe des possesseurs

de terres, ou, selon I'expression germanique, a la classe des hommes

d'honneur, arirnansK Plus ou inoins nombreux, selon la nature et

I'importance des causes qu'ils avaient a debattre, les juges se ren-

daient en amies a I'assemblee, et siegeaienttout amies sur des bancs

disposes en cercle. Avant que les Franks eussent passe le Rliin et

conquis la Gaule, ils tenalent leurs cours de justice en plein air, sur

des coliines consacrees par d'anciens rites religieux. Apres la con-

quete, devenus Chretiens, ils abandonnerent cet usage, et le m«/ fut

convoque, par les rois ou par les comtes, sous des halles de pierre

ou de bois; mais, en depit de ce changement, le lieu des seances

garda le nom qu'il avait recu autrefois dans la Germanic paiemi@';

on continua de I'appeler, en langue tudesque, Mdl-berg, la Montagne

du conseil '-.

interfecta, eum de regno dejiciunt. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. IV, apud Script, rer.

gallic, et francic, t. 11^ p. 217.") — Xon tulerunt fratres tanto scelere nraculatum consortera

esse suura : sed conjuncti simul regno pellere moliti sunt. Quod concilium non tara astu

Cbilperici, quam ipsa levitate qua ca?ptum fuerat, dissipatuni est. (Aimoini monacbi flo-

riac, De gest. Franc, lib. Ill, cap. v, apud ibid., t, III, p. 68.)— Le passage de Gregoire de

Tours est obscur a cause des mots regno dejiciunt; si on les prenait a la lettre, il faudrait

croire qu'il y a une lacuue daus les faits, puisqu'on ne troirve pas de recit ulterieur qui

montre Hilperik recouvrant son royaume. Aimoin, historien du dixieme siecle, a deve-

lopp4 et rectifie la pbrase de Gregoire de Tours, peut-etre a I'aide de documents aujour-

d'bui pei-dus
;
j'ai suivi son texte, a I'exemple d'Adrien de Valois, qui le complete par

I'induction suivante : « ... Tamen bellum Cbilperico a fratribus, pnesertim a Sigiberto,

« qui instigante Brunichilde uxore sororem ejus Gailesuintbam ulcisci cupiebat, denuu-

« ciatumputo, et priusquam adarma veairetur, Guutchramni Francorumque decretopacem

« inter ambos compositam discordiamque dijudicatam esse... » (Adriani Valesii Rer.

francic, t. II, lib. IX,' p. 26 et.27.)

1. Cette classe d'liommes est encore designee dans les lois et actes publics par le nom

de Tiachinburgii, Racinburdi [Rekin-burghe), fortes cautions.

2. Mnlbergum, Mnllobergitm, Mallebergium, locus judicii, conventus judicialis, ipsum

judicium, populus ad judicium congregatus. (Ducange, Glossar.) — Voyez Leg. salic.

et Leg. ripuar., apud Scriit. nr. gnllic. el francic, t. IV, p. 120 et seq.
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569 Lorsqu'une proclamation publiee dans les trois rojaumes franks

eut annonce que, dans le dulai de quarante nuits (c'etait I'expres-

sion legale), un grand conseil serait tenu par le roi Gonthramn, pour

le retablisseraent de la paix entre les rois Hilperik et Sighebert, les

principaux chefs et les grands proprietaires , accompagnes de leurs

vassaux, se rendirent au lieu indique. II y eut un jugement solennel

que riiistoire du temps mentionne sans aucun detail ', mais dont il

est possible de retrouver les circonstances probables a I'aide de dif-

ferents textes de lois, d'actes et de formules judiciaires. L'induction

appliquee a ces textes donne les faits suivants, quine sont, il est vrai,

que de simples conjectures, mais qui peuvent jusqu'a un certain point

combler le vide que laissent ici les temoignages liistoriques.

L'assemblee s'etant reunie , le roi Gonthramn prit place sur un

siege eleve, et le reste des juges sur de simples banquettes, chacun

d'eux ayant I'epee au cote, et, derriere lui, un serviteur qui portait

son bouclier et sa framee. Cite comme appelant, le roi Sighebert se

presenta le premier; et, au nom de sa femme, la reine Brunehilde,

il accusa Hilperik d'avoir sciemment pris part au meurtre de Gales-

winthe, soeur de Brunehilde. Un delai de quatorze nuits fut donne

a I'accuse pour comparaitre a son tour et se justifier par serment *.

La loi des Franks exigeait que ce serment de justification fut

confirme par celui d'un certain nombre d'hommes libres, six dans

les moindres causes, et jusqu'a soixante-douze dans les causes d'une

grande importance soit par la gravite des faits, soit par le haut rang

des parties'. II fallait que I'accuse se presentat dans I'enceinte for-

mee par les bancs des juges, accompagne de tous les hommes qui

1. Ce jugement est rappele et constate pour nous dans le fuuieux traite d'Audelau, Joat

il forme une des bases : Per judicium gloriosissiini domitii Guulchramni regis, vel Francoruin.

(Exemplar pactlonis, apud Andelaum factaj an. 537; Greg. Turon. Hist. Franc, lib. IX,

apud Script, rer, gallic, et francic, t. II, p 343.)

2. Si antru9tio antrustionem de quacumque causa adraiillare voluerit, ubicumque eum

convenire potuerit, super vii noctes cum testibus eum rogare debet ut ante judicem ad

malloborgo... debeat convenire. Sic postea itorata vice ad noctes xiv eum rogare debet

ut ad ilium mallobergo debeat venire ad daudum responsum. (Leg. salic, tit. lxxvi,

apud ibid., t. IV, p. 159.)

3. ... Et ille postea qui rogatus f'uerit , si se ex hoc idoneum esse cognoscftt^ se debet
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devaient jurer avec lui. Trente-six se rangeaient a sa droite, et trente- 559

six a sa gauche; puis, sur rinterpellation du juge principal, il tirait

son epee et jurait par les armes qu'il etait innocent; alors les co-

jurants, tirant tous a la fois leurs epees, pretaient sur elles le meme

serment*. Aucun passage, soit des clironiques, soitdes actes contem-

porains, ne donne a penser que le roi Hilperik ait essaje de se dis-

culper ainsi du crime qu'on lui imputait ; selon toutes les probabi-

lites, il se presenta seul devant Tassemblee des Franks et s'assit

gardant le silence. Sigliebert se leva, et s'adressant aux juges, il dit

a trois reprises diiferentes : « Dites-nous la loi salique. » Puis, il

reprit une quatrieme fois, en montrant Hilperik : « Je vous somme

« de nous dire a lui et a moi ce qu'ordonne la loi salique -. »

Telle etait la formule consacree pour demander jugement contra

un adversaire convaincu par son propre aveu; mais, dans le cas jire-

sent, la reponse a cette sommation ne pouvait avoir lieu qu'apres

de longs debats, car il s'agissait d'une cause a laquelle la loi com-

mune des Franks n'etait applicable que par analogic. Dans la vue de

prevenir, ou, tout au moinsy d'abreger les guerres privees, cette loi

etablissait qu'en cas de meurtre le coupable pajerait aux heritiers

du raort une somme d'argent proportionnee a la condition de celui-

ci. Pour la vie d'un esclave domestique, on donnait de quinze a

trente-cinq sous d'or
;
pour celle d'un lite d'origine barbare ou d'un

postea cum duodecim per sacramenta obsolvere. Si vero major causa fuerit, quam

XXXV solidis culpabilis inveniatur, sen adhuc majori inimero... (Leg. salic, tit. Lxxvi^

apud Script, rer. gallic, et francic, t. IV, p. 159.) — Le serment des cojurants se nom-

mait, eu langue germanique^ Weder-ed {Vedredum), c'est-a-dire serment reitere. — Si quis

Ripuarius sacramento fidem fecerlt , super xiv uoctes sibi Septimus seu duodecimus vel

septu«gesimus secundus eum legitimo termino noctium studeat conjurare. (Leg. ripuar.

tit. Lxvi, ajnid ibid., p. 243.)

1. Si autem contentio orta fuerit quod sacrameutuin in die placito non conjurasset,

tunc cum tertia parte juratorum suorum adSrmare studeat, aliquibus a dextris seu a

sinistris stantibus. Sin autem nee sic satisfecerit, tunc secundum prsesentia judicis vel

secundum terminationem sextam juratorum suorum cum dextra armata tarn prius quam

posterius sacrameutum in prresentia judicis confirmare studeat. (Ibid.)

2. Si quis ratliinburgii legem voluerit dicers in mallobergo residentes... debet eis^ qui

causam requirit, dicere : Diceie nobis leijem salicam. Si illi tunc noluerint dicere, tunc ite-

rum qui causam requirit, dicit : Vos tangano ut inihi et isti legem dicalis. Bis autem [et]

tertio hoc debet facere. (Leg. salic, tit. lx, apud ibid., p. 155.)
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5ti9 tributaire gallo-romaiii, quarauto-ciiKi sous; pour uu Rouiaiii pro-

prietaire, cent sous, et le double pour uii Frank ou tout autre Bar-

bare vivant sinis la loi salique*. A cliacun de ces degres, rainendo

devenait triple si riiomme assassine, soit esclave ou serf de la glebe,

soit Rdmain ou Barbare de naissance, dependait immediatement du

roi conime serviteur, counne vassal ou comme fonctionnaire puljlic.

Ainsi, pour un colon du fisc, on pajait quatre-vingt-dix sous d'or,

trois cents sous pour un Roniain admis a la table royale, et six cents

pourun l)arbaredecore d'un titre d'lionneur, ou simplement a«<n<s//,

c'est-a-dire affide du roi-.

Cette amende qui , une fois payee , devait garantir le coupable de

poursuites ulterieures et de tout acte de vengeance, s'appelait, en

langue germanique, wer-gheld, taxe de sauvegarde, et en latin com-

positio, parce qu'elle terminait la guerre entre I'offenseur et I'offense.

n ny avait point de iver-gheld pour le meurcre des personnes

royales, et, dans ce tarit de la vie liumaine, elles etaient placees en

dehors et au-dessus de toute estimation legale. D'un autre cote, les

moeurs barbares donnaient, en quel que sorte, au prince le privilege

de riiomicide; et voila pourquoi, sans etendre par interpretation les

termes de la loi salique, il etait impossible de dire ce qu'elle ordon-

nait dans le proces intente au roi Hilperik, et d'enoncer le taux de la

composition qui devait etre payee aux parents de Galeswinthe. Ne

pouvantjuger strictement d'apres la loi, I'assemblee proceda par

arbitrage, et rendit la sentence suivante, autlientique pour le fond

et seulement restituee quant a la forme :

« Voici le jugement du tres-glorieux roi Gonthramn et des Franks

1. Leg. salic, tit. XLlv et XLV, apud Script, rer. gallic, et francic, t. IV,'p. ll? et,

148. — Dapres la nouvelle evaluation doiinee par M. Guerard, dans son Mimoire sur le

sijstinne monclaire des Francs sous les deux premieres races {Berne de la Numismalifitte fran-

^aise, iuiiik'tos de iiovcinbre et de decembre 1837), lo sou d'or (solidus), dont la valeur

reelle etait de 9 fr. 28 c, equivalait k 99 fr. 53 c. do notre monnaie actuelle.

2. Le mot Trustee subsiste dans la langue anglaise. — Si vero euui, qui in triiste donii-

nica est, occiderit... sol. dc culpabilis judicetur. (Leg. salic., tit. XLiv.) — Si Romanus

Jionio conviva regis oceisus fuerit, sol. ccc coniponatnr. (Ibid). — Si quisgravionem ocei-

tlcrit, sol. DC culp. jud. (Ibid., tit. i.vii.) — Si quis sagbaronem aut gravionera occiderit,

(|iii puer regius fucnit, sol. ccc culp. jud. (Log. salic.^ tit. LVii, apud Script, rer. Qallic,

et fruncic, t. IV, p. 154.)
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« siegeant dans le mal-berg. Les cites de Bordeaux, Limoges, Caliors, 0^9

« Beam etBigorre, que Galeswinthe, soeur delatres-excellente dame

« Brunehilde, a son arrivee dans le pays de France, recut, comme

« chacun sait, a titre de douaire et de present du matin, devien-

« dront, a partir de ce jour, la propriete de la reine Brunehilde et

« de ses heritiers, afin que, moyennant cette composition, la paix et

« la charite soient retablies entre les tres-glorieux seigneurs Hilpe-

« rik et Sighebert '. »

Les deux rois s'avancerent Fun vers Tautre, tenant a la main de

petites branches d'arbre qu'ils echangerent comme signe de la parole

qu'ils se donnaient mutuellement, I'un dene jamais tenter de repren-

dre ce qu'il venait de perdre par le decret du peuple assemble, I'autre

de ne reclamer sous aucun pretexte une composition plus forte,

« Mon frere, dit alors le roi d'Australie, je te donne a I'avenir paix

« et securite sur la mort de Galeswinthe, soeur de Brunehilde. Dore-

« navant tu n'as plus a craindre de moi ni plaintes ni poursuites, et

« si, ce qu'a Dieu ne plaise, il arrivait que, de ma part, ou de celle

« de mes heritiers, ou de toute autre personne en leur nom, tu

« fusses inquiete ou cite de nouveau par-devant le mul pour I'homi-

« cide dont il s'agit, et pour la composition que j'ai recue de toi,

« cette composition te sera restituee au double '^. » L'assemblee se

1. De civitatibiis vero, l;oc est Burdegala^ Lemovica, Cadurco, Benarno et Begorra,

quas Gailesuindam germanam dominse BrunichildiS; tarn in dote, qiiam in morganegilba,

hoc est^ matutinali done, in Franciam veuientem certum est adqiiisisse. Quas etiam per

judicium gloriosissimidomini Guntcliramni regis, vel Francorum, superstitibus Chilperico

ct Sigiberto regibus, doraina Brunicbildis noscitur adquisisse : ita converjit... (Exemplar

pactionis apud Andeleaum facta;; Greg. Turon. Hist. Franc., lib. IX, apud Script, rer.

gallic, et fraucic, t. II, p. 344.) — Adrien de Valois a tire de ce passage la meme con-

clusion que moi; selon lui , il y eut composition impostie par jugement : « ... Gunt-

« chramni Francornmque decreto pacem inter ambos compositam discordiamque dijudi-

« catam esse, quinque urbibus, nimirum Burdigala, Lemovicis, Cauurcis, Benarno et

CI Bigorra, quse ab Chilperico dotisdonique matutini nomine Gailesuiiitha3 collatai fnerant,

« Brunichildi ejus sorori, Sigiberti Austrasiorum regis conjugi adjudicatis. » (Adrian!

Yalesii fler. francic, lib. IX, t. II, p. 27.)

2. ... Ut nullo unquam tempore de jam dicta morte, nee de i2")sa leude, nee ego ipse,

nee ullus de hajredibus meis, nee quislisbet ullas calumnias nee repetitiones agere, nee

lepetere non debeamus... Et si fortasse ego ipse, aut aliquis de hreredibus meis, vel qui-

ciinique te ob hoc inquietare voluerit, et a me defensatum non fuerit, ii.Avamus tibi,

1 1)
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589 separa, et les deux ruis, naguere eimemis mortels, sortirent recon-

cilies en apparence.

La penst'e d'accepter comme une expiation le jugeinent rendu

centre lui n'etait pas de celles que le roi Hilperikpouvait concevoir :

au contraire, il se proniit bien de reprendi-e un jour ises villes, ou

d'on saisir I'equivalent sur les domaines de Sigheljert. Ce projet,

niuri et dissiniule pendant pres de cinq ans, se revela tout a coup

57i en I'annee 573. Sans se rendre un compte bien exact de la situation

I't de rimportance respective des cites dont il regrettait la posses-

sion, Hilperik savait que celles de IJearn etde Bigorre etaient a la fois

les moins considerables et les plus eloignees du centre de ses domai-

nes. En songeant au niojen de recouvrer par force ce qu'il avait

abandonne malgre lui, il trouva que son plan de conquete serait a la

fois plus praticable et plus avantageux, si, aux deux petites villes

du pied des PjTenees, il substituait celles de Tours et de Poitiers,

grandes, riches, et tout a fait a sa convenance. D'apres cette idee,

il assembla dans la ville d'Angers, qui lui appartenait, des troupes,

dont il donna le coniniandement a Clilodowig, le plus jeune des trois

fils qu'il avait eus d'Audowere, sa premiere femme.

Avant qu'aucune declaration de guerre eut ete faite, Clodo\ifig

marclia sur Tours. Malgre la force de cette ancienne cite, il y entra

sans resistance ; car le roi Sigliebert, aussi bien que les deux autres

rois, n'avaient de garnison permanente que dans les villes ou ils

residaient, et les citojens, tons ou presque tons Gaulois d'origine,

- se souciaient peu d'appartenir a Tun des rois franks plutot qu'a

I'autre. Maitre de Tours, le fils de Hilperik se dirigea vers Poitiers,

qui lui ouvrit ses portes avec la meme facilite, et ou il etablit ses

quartiers, comme dans un point central, entre la ville de Tours et

celles de Limoges, de Caliors et de Bordeaux, qui lui restaient a

conquerir K

cum cogente Hsco, iliqjlura quod nobis deJisti... (Marculli FormuL, lib. II, apud Scri})l.

ii-r. gallic, et francic, t. IV, p. 512 et 495.)

1. ... Qiunu Chilpeiiciis Turoiiis ac Pictavis pervasissol, cjiue SiyibiTto regi per

|i.icUiiu ill partuni vciierant... (Uicg. Tiiruii. Uisl. t'lanc, lib. IV, apud ibid., t. 11.

p. -27.)
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A la nouvelle de cette agression inattendue, le roi Sighebert i>n

envoja des messagers a son frere Gonthramn, pour liii demander

aide et conseil. Le role que Gonthramn avait joue six ans auparavant

dans la pacification des deux rois semblait I'investir a leur egard

d'une sorte de magistrature, du droit de sevir centre celui des deux

qui violerait sa parole, et enfreindrait le jugement du peuple. Dans

cette pensee, conforme d'ailleurs a Tinstinct de justice qui etait une

des faces de son caractere, il prit sur lui le soin de reprimer la ten-

tative hostile du roi Hilperik, et de I'obliger a se soumettre de nou-

veau aux conditions du traite de partage et a la sentence des Franks.

Sans adresser a Tinfracteur de la paix juree ni remontrances, ni

sommation prealable, Gonthramn fit marcher contre Chlodowig des

troupes conduites par le meilleur de ses generaux, Eonius Mum-

molus , homme d'origine gauloise
, qui egalait en intrepidite les

plus braves d'entre les Franks, et les surpassait tous en talents

militaires'.

Mummolus, dont le nom, celebre alors, reparaitra plus d'une fois

dans ces recits, venait de vaincre dans plusieurs combats, et de re-

fouler au dela des Alpes la nation des Langobards qui, maitresse du

nord de I'ltalie, tentait de deborder sur la Gaule, et menacait d'une

conquete les provinces voisines du Rhone \ Avec la rapidite de mou-

vement qui lui avait procure ses victoires, il partit de Chalon-sur-

Saone, capitale du royaume de Gonthramn, et se dirigea vers la

ville de Tours par la route de Nevers et de Bourges. A son approche,

le jeune Chlodowig, qui etait revenu a Tours dans I'intention d'j

soutenir un siege, prit le parti de battre en retraite, et alia sur la

route de Poitiers, a peu de distance de cette ville, occuper une posi-

tion favorable et j attendre des renforts. Quant aux citovens de

Tours, ils accueillirent pacifiquement le general gallo-romain, qui

prit possession de la place au nom du roi Sighebert. Afin de les

rendre a I'avenir moins indifferents en politique, Mummolus leur fit

1. ... Coiijunctus rex ipse cum Guntchramno fratre suo, Mummokim eligunt, qui lias

urbes ad eorurn dominium revocare deberet. (Greg. Turon. Hiit. Franc, lib. IV, apud

Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 227.)

2. Voyez Gregoire de Tours, liv, IV, chap. xLii et xlv.
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573 preter, cii in:iss<', uii S(3niu;iit de lidelit(' '. Si, ('(tiiiino il est \)Vo-

bable, sa profhiinatioii, adresseo an ('(unte <'t a revrciue de Tours,

fut conforme pour le style aux actes du nionu» i^ciii'o, Lous los hoinmes

de la cite et de la banlieuo, soit /{uDuiins, sDit Fninks^ soit de nation

quelconque, recureiit Tordre de ^'assembler dans I'eglise episcopale,

et d'j jurer sur les clioses saintes qu'ils garderaient en toute since-

rite, et coniine de veritables leudes, la foi due a leur seigneur le tres-

glorieux roi Sigliebert*.

Cependant les renforts qu'attendait Clilodowig arriverent a son

camp pres de Poitiers. C'etait une troupe de gens leves dans le voi-

sinage, et conduits par Siglier et Basilius, I'un Frank, I'autre Romain

d'origine, tous deux inlluents par iQurs ricliesses et zeles partisans

du roi Hilperik. Cette trou})e, nombreuse niais sans discipline, com-

posee en grande partie de colons et de pajsans, forma I'avant-garde

de Tarmee neustrienne, et ce fut elle qui d'abord en vint aux mains

avec les soldats de Mummolus. Malgre beaucoup de bravoure et

nierae d'acharnement au combat, Siglier et Basilius ne purent arre-

ter dans sa marclie sur Poitiers le plus grand ou pour mieux dire le

seul tacticien de I'epoque. Attaques a la fois en tete et sur le flanc,

ils furent, apres une perte enorme, culbutes sur les Franks de Clilo-

dowig, qui lacherent pied et se debanderent presque aussitot. Les

deux chefs de volontaires furent tues dans cette deroute, et le fils de

Hilperik, n'ajant plus autour de lui assez de nionde pour defendre

Poitiers, s'enfuit par la route de Saintes. Devenu maitre de la ville

par cette victoire, Mummolus regarda sa mission comme terminee,

et apres avoir, comme a Tours, fait preter par les citojens le serment

de lidelite au roi Sighebert, il repartit pour le royaume de Gon-

1. Qui Tiirouis \'eniens, fu;;ato exiiule CloJoveclio Clulperioi tilio, exactis a populo

al partem regis Sigiberti sacrameiitis, Pictavos aocessit. (Cii'eg. Tuioa. Hist. Franc,

lib. IV, apiul Script, rer. gallic, el francic, t. II, p. 227.)

2. Ut oiimes pagenses vestros, tain Francos, Romanos, vel reliqtias nationes ilegontes,

baniiiro, et louis congriiis per oivitates, vicos et castelia congregaro facialis; quatonus

pra-seiite misso nostro... Iidelitiitcin... nobis Icode et samio per loca sanctorum... deboant

proniiltere et conjuraro. (MarcuUl rurinuL, lib. I, apud Script, rer. (/dllic. et francic,

t. IV, p. 483.)
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tliramn, sans daigner poursuivre lesNeustriens, qui fujaient en petit 573

nombre avec le fils de leur roi \

Chlodowig ne fit auciine tentative pour rallier ses troupes et reve-

nir sur Poitiers; mais, soit par crainte de se voir couper la route du

uord, soit par une bravade de jeune liomme, au lieu de tendre vers

Angers, il continua de suivre une direction eontraire, et marcha sur

Bordeaux, I'une des cinq villes dont il avait ordre de s'emparer -, II

arriva aux portes de cette grande cite avec une poignee d'hommes

en mauvais equipage, et, a la premiere sommation qu'il fit au noni

de son pere, les portes lui furent ouvertes, fait bizarre ou se revele

d'une maniere frappante I'impuissance administrative de la royaute

merovingienne. II ne se trouvait pas dans cette grande ville assez de

forces militaires pour defendre le droit de possession delareine Bru-

neliilde et le droit de souverainete du roi Sighebert contre une l)ande

de fujards harasses et depajses. Le fils de Hilperik put librement

s'y installer en maitre, et occuper avec ses gens les hotels qui appar-

tenaient au fisc, propriete jadis imperiale, recueillie par les rois

germains avec I'heritage des Cesars.

II y avait deja pres d'un mois que ]»e jeune Chlodowig residait a

Bordeaux, prenant des airs de conquerant et affectant I'autorite d'un

vice-roi, lorsque le due Sigulf, gardien de la frontiere ou marche des

Pyrenees, s'avisa de lui courir sus ^ Cette frontiere, qu'il fallait de-

fendre contre les Goths et contre les Basques, appartenait alors tout

entiere au roi d'Austrasie, au nom duquel le ban de guerre fut publie

sur les deux rives de I'Adour. Quelques indices fournis par des faits

1. Sed Basilius ae Sicliarius Pictavi cives, collecta multitudine, resistere voluerunt :

quos de diversis partibus circumdatos oppressit, obruit, interemit; et sic Pictavos acce-

dens, sacramenta exegit. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. IV, apud Scriiit. rer, quilic.

et fr.incic., t. II, p. 227.)

2. Chlodovechus vero Chilperici filiiis, de Turonico ejectus, Burdegalam abiit. (Ibid
,

p. 228.)

3. Denique quum apud burdegalensem civitatem nuUo prorsus inquietante resideret,

Sigulfus quidam a parte Sigiberti se super eum objecit. (Ibid.) — Clilodoveus tilius

Chilperici Burdegalam pervadit, a Sigulfo duce superatus, -fugaciter ad patrem redit.

(Fredegarii Hist. Frunr. epitomnt., apud ibid., t. II, p. 407.) — Super quern Sigulfus

dux partium Sigiberti irruens... (Ainioliii iiionac. floriac. De gest. Franc, apud ibid.,

t. Ill, p. 71.)
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5T3 posterieurs donnent lieu de croire que, pour ne pas degarnir ses

places fortes, le due, ou, comme on disait en laiigue germanique, le

mark-graf^ ordonna une levee en masse des haljitants du pays; popu-

lation de chasseurs, de patres et de buclierons presque aussi sau-

vages que los Bas([ues leurs voisins, et qui souvent s'entendaient

avec eux pour piller les convois de marchandises, ranconner les

petites villes et resister aux gouverneurs i'ranks. Ceux des monta-

gnards qui obeirent a I'appel du chef austrasien vinrent au rendez-

vous, les uns a pied, les autres a cheval, avec leur armeraent habi-

tuel, c'est-a-dire en equipage de chasse, Tepieu a la main et la

trompe ou le cornet en bandouliere. Conduits par le mark-graf Sigulf,

lis entrerent a Bordeaux, pressant leur marche comnie pour une

surprise, et se dirigeant vers le quartier de la ville ou les Neustriens

etaient cantonnes.

Ceux-ci, attaques ;"i I'improviste par un ennemi superieur en

nombre, n'eurent que le temps de monter a cheval et d'j faire mon-

ter leur prince, qu'ils entourerent, fujant avec lui dans la direction

du nord. Les gens de Sigulf se mirent a les poursuivre avec achar-

nement, animes, soit par I'esperance de prendre a merci et de ran-

conner un tils de roi, soit par un instinct de liaine nationale contre

les homines de race franke. Afin de s'exciter mutuellement a la course,

ou pour accroitre la terreur des fugitifs, ou simplement par une

.

fantaisie de gaiete meridionale, ils sonnaient, en courant, de leurs

trompes et de leurs cornets de chasse: Durant tout le jour, penche

sur les renes de son cheval qu'il pressait de I'eperon, Chlodowig

entendit derriere lui le son du cor et les cris des chasseurs qui le

suivaient a la piste comme un cerf lance dans le bois''^. Mais le soir,

a mesure que robsciirite deviut plus epaisse, la poursuite se ralentit

par degres, et bientot les Neustriens furent libres de continuer leur

route au pas de voyage. C'est ainsi que le jeune Chlodowig regagna

1. Mark, liiiiite, frontifere; graf, chef de canton, gouverneur, juge.

2. ... Quern fugientera cum tubis et buccinis, quasi labeiitiTn cervum fugans, inse-

quubatur... (Greg. Turoii. Hist. Franc, lib. IV, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II,

p. 228.)
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les rives de la Loire et les murailles d'Angers, d'ou il etait sorti 573

naguere a la tete d'une armee nombreuse'.

Cette fin ridicule d'une expedition entreprise avec insolence pro-

duisit dans Tame du roi Hilperik un sentiment de depit sombre et

furieux. Ce n'etait plus seulement la passion du gain, mais encore

celle de I'orgueil blesse, qui I'excitait a tout risquer pour reprendre

ses conquetes, et repondre au defi qu'on serablait lui porter. Decide

a venger son honneur d'une maniere eclatante, il rassembla sur les

bords de la Loire une armee beaucoup plus nombreuse que la pre-

miere, et il en donna le commandement a Theodebert, I'aine de ses

fils ^. Le prudent Gontliramn reflechit cette fois qu'une nouvelle

intervention de sa part serait probablement inutile pour la paix, et

certainement tres-couteuse pour lui. Renoncant au rule d'arbitre, il

adopta un genre de mediation qui, en cas de non-succes, lui permet-

tait de se tenir a I'ecart et de ne prendre aucun parti dans la querelle.

II remit a un svnode ecclesiastique le soin de reconcilier les deux

rois, et d'apres ses ordres, tous les eveques de son royaume, neutres

pftr position, s'assemblerent en concile dans une ville neutre, Paris,

oil, suivant I'acte de partage, aucun des fils de Clilother ne pouvait

mettre le pied sans le consentement des deux autres'*. Le concile

adressa au roi de Neustrie les exhortations les plus pressaiites pour

qu'il gardat la paix juree et n'envaliit plus les droits de son frere.

Mais tous les discours et tous les messages furent inutiles. Hilperik,

n'ecoutant rien, continua ses preparatifs militaires, et les membres

du synode retournerent. aupres du roi Gontliramn, apportant, pour

unique fruit de leur mission, I'annonce d'une guerre inevitable*.

1. ... Qui vix ad patrem regrediendi liberiim habuit aditum. Tamen per Andegavis

regressus, ad eum rediit. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. IV, apiid Script, rer. gallic, et

francic, t. 11, p. 228.)

2. Chilpericus autem rex, in iracoramotus, per Theodobertum filium suum seniorem...

civitates ejus [Sigiberti] pervadit, id est Turonis et Pictavis, et reliquas citra Ligerim

sitas. (Ibid.)

3. Guntcliramnus rex apud Parisios omnes episcopos regni sui congregat, ut inter

utrosque quid Veritas haberet edicerent. (Ibid.)

4. Sed ut bellum civile in majore pernicitate cresceret, eos audire peccatis facientibus

distulerunt. (Ibid.) — La guerre continuait en d^pit d'un jugement solennel^ et la loi de
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573 Cepeiidaat Tlioodobert passa la Loire, ot, par im inoiivement riui

semblt^ ollVir (iiielque apparence de combinaison strategique, au lieu

de marcher d'abord sur Tours, comme avait fait son jeune frere, 11

se dirigea vers Poitiers, on les chefs austrasiens ([iii coinmandai'ent

en Aqiiitaine venaient de concentrer leurs forces. Gondebald, le prin-

cipal d'entre eux, eut rimprudence de hasarder le combat en plaine

contre les Neustrions, beaiicoup plus nombreux, et surtout plus ani-

mes a cette guerre que les troupes qu'il conduisait; il fut complete-

ment defait, et perdit tout dans une seule bataille '. Les vainqueurs

entrerent a Poitiers , et Theodebert, maitre de cette place au centre

de I'Aquitaine austrasienne, put se porter librement vers Tune ou

vers I'autre des villes dont il avait mission de s'emparer. II choisit

la direction du nord, et entra sur cette partie du territoire de Tours

qui occupe la rive gauche de la Loire. Soit par les ordres de son

pere, soit d'apres sa propre inspiration, il fit au pays une guerre de

sauvage, portant la devastation et le massacre dans tons les lieux

ou il passait. Les citojens de Tours virent avec effroi du haut de

leurs murailles les nuages de fumee qui, s'elevant de tons cotes au-

tour d'eux, annoncaient I'incendie des campagnes voisines. Quoique

lies envers le roi Sighebert par un serment prete sur les clioses saintes,

ils lirent taire leurs scrupules religieux, et se rendirent a discretion

en implorant la clemence du vainqueur*.

Apres la soumission de Poitiers et de Tours, I'armee neustrienne

alia mettre le siege devant Limoges, qui lui ouvrit ses portes, et, de

Limoges, elle marcha sur Cahors. Dans cette longue route, son pas-

sage fut marque par la devastation des campagnes, le pillage des

maisons et la profanation des lieux saints. Les eglises etaient depouil-

la composition etait enfreiiite ; il font bieu distiiigiier, comme I'a fait Atlrien de Valois,

cette mediation tout ofticieiise du jugement rendu en I'aunee 569. — Voyez plus haut,

p. 241 et suiv., et Adriani Valesii Her. francic, lib. IX, p. 26 et 51.

1. Qui Pictavis veniens, contra Gundobaldum ducem pugnavit. Terga autem vertente

exercitu partis Gundobaldi, magnam ibi stragem de populo illo fecit. (Greg. Turon.

IJist. Franc, lib. IV^ apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 228.)

2. Sed et de Turonica regione maximam partem incendit, et nisi ad tempus iiiauus

dedissent, totam continuo debellasset. (Ibid.)
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lees et incendiees, les pretres mis a mort, les religieuses violees, et 573

les couvents detruits de fond en comble *, Au bruit de ces ravages,

una terreur universelle se repandit d'un bout a I'autre de Tancienne

province d'Aquitaine, depuis la Loire jusqu'aux Pyrenees. Ce vaste

et beau pays ou les Franks etaient entres, soixante ans auparavant,

non comme ennemis de la population indigene, mais comme adver-

saires des Goths ses premiers dorainateurs, et comme soldats de la

foi ortliodoxe contre une puissance heretique, ce pays privilegie, ou

la conquete avait passe deux fois sans laisser de traces bien pro-

fondes, ou les moeurs romaines se conservaient presque intactes, et

ou les prinpes germains d'outre-Loire n'etaient guere connus que

par leur reputation de parfaits catholiques, fut subitement arrache

au repos dont il jouissait depuis un demi-siecle.

Le spectacle de tant de cruautes et de sacrileges frappait les esprits

d'etonnement et de tristesse. On comparait la campagne de Theode-

bert, en Aquitaine, a la persecution de Diocletien '^ ; on opposait,

avec une surprise naive, les crimes et les brigandages commis par

I'armee de Hilperik aux actes de piete de Chlodowig le Grand, qui

avait fonde et enrichi un si grand nombre d'eglises. Des invectives

et des maledictions en style biblique sortaient de la bouche des

eveques et des senateurs aquitains, dont la foi chretienne etait tout

le patriotisme, ou bien ils se racontaient Tun a I'autre, avec un sou-

rire d'esperance, les miracles qui, selon le bruit public, s'operaient

en differents lieux pour punir les exces des Barbaras ^ C'etait le nom

qu'on donnait aux Franks ; mais ce mot n'avait par lui-meme aucune

1. Commoto autem exercitu, Lemovicinum, Cadurcinum, vel reliqnas illorum proviii>

cias pervadit^ vastat, evertit ; ecclesias incendit, ministeria detraliit, clericos interficit,

monasteria vironim dejicit, puellarum deludit; et cuncta devastat... (Greg. Turon. Hist.

Franc, lib. IV, apud Script, rer. gallic, el francic, t. II, p. 228.)

2. Fuitque ille in tempore pejor in ecclesiis gemitus, quam tempore persecutionis Dio-

cletiani. (Ibid.)

3. Et adhuc obstupescimiis et admiramur, cur tanto3 super cos plagse inruerant : sed

recnrramus ad illud quod parentes eorum egerunt, et isti perpetrant. Illi post prajdiea-

tionem saeerdotum de fanis ad ecclesias sunt conversi ; isti quotidie de ecclesiis prasdas

detrahunt .. Illi monasteria et ecclesias ditaverunt; isti eas diruunt ac subvertunt.

(Ibid.)
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573 signification injurieuse; il servait en Gaiile a designer la race con-

querante, comme celui de Romain la race indigene.

Souvent I'accident le plus simple faisait le fond de ces recits po-

pulaires que des imaginations frappces coloraient d'une teinte su-

perstitieuse. A quelques lieues de Tours, sur la rive droite de la

Loire, se trouvait un convent celehre par des reliques de saint

Martin; pendant que les Franks ravageaient la rive gauche, une

vingtaine d'entre eux prirent un bateau pour passer a I'autre bord,

et piller ce riclie monastere. N'ajant pour diriger le bateau ni

rames, ni perches ferrees, ils se servaient de leurs lances, tenant le

fer en haut et appuj'ant I'autre bout au fond de la riviere. En les

vojant approcher, les moines, qui ne pouvaient se meprendre sur

leurs intentions, vinrent au-devant d'eux, et leur crierent : « Gardez-

« vous, 6 Rarbares! gardez-vous de descendre ici, car ce monastere

« appartient au bienheureux Martin*. » Mais les Franks n'en debar-

querent pas moins; ils battirent les religieux, briserent les meubles

du convent, enleverent tout ce qui s'y trouvait de precieux et en firent

des ballots qu'ils empilerent sur leur embarcation*. Le bateau, mal

conduit et charge outre mesure, alia donner dans un de ces bas-fonds

qui encombrent le lit de la Loire, et v resta engrave. A la secousse

produite par ce temps d'arret, plusieurs de ceux qui manoeuvraient,

en poussant de toutes leurs forces, pour faire marcher la lourde

barque, trebucherent, et tomberent en avant, chacun sur le fer de sa

lance qui iui entra dans la poitrine; les autres, saisis a la fois de ter-

- reur et de componction, se mirent a crier et a appeler du seconrs.

Quelques-uns des religieux qu'ils avaient maltraites, accourant alors,

monterent dans une barque, et virent, non sans etonnement, ce qui

etait arrive. Presses par les pillards eux-memes de reprendre tout

le butin enleve dans leur maison, ils regagnerent la rive en chantant

1, « Nolite, Barbari, nolite hue transire : beati enim Martini istiul est monas-

« terium. » (Greg. Turon. Hist. Fraitr.^ lib. IV, aiuul Script, rer. gallic, et francic,

t. II, p. 228.)

2. ... Illuc transgrediuntur, et inimico stimulaiite, inonachos c^dunt, monasterinm

evertunt, resque diripiunt : de quibus facioiites sarcinas, navi imponunt. (Ibid.,

p. 229.)
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I'offlce des morts pour Tame de ceux qui venaient de perir d'une ma- 573

niere si imprevue *

.

Pendant que ces choses se passaient en Aquitaine, le roi Sighebert

rassemblait toutes les forces de son royaume pour marcher centre

Theodebert, ou contraindre Hilperik a le rappeler et a rentrer dans

les limites que lui assignaitle traite de pa^tage^ II appela aux amies,

non-seulement les Franks des bords de la Meuse, de la Moselle et du

Rhin, mais encore toutes les tribus germaines qui, au dela de ce der-

nier fleuve, reconnaissaient I'autorite on le patronage des fils de

Merowig. Tels etaient les Sweves ou Swabes et les Alamans, der-

niers debris de deux confederations autrefois puissantes; les Thorings

et les Baiwares, qui conservaient leur nationalite sous des dues here-

ditaires ; enfin, plusieurs peuplades de la basse Germanie, detachees

soit de gre, soit de force, de la redoutable ligue des Saxons, ennemie

et rivale de Tempire frank. Ces nations transrhenanes , comme on

les appelait alors, etaient entierement paiennes, ou, si les plus rap-

prochees de la frontiere gauloise avaient recu quelques seraences

du christianisme, elles j melaient, d'une maniere bizarre, les pra-

tiques de leur ancien culte, sacrifiant des animaux, et jusqu'a des

hommes dans les circonstances solennelles ^ A ces dispositions fe-

roces se joignait une soif de pillage et un instinct de conquete qui

les poussaient vers I'Occident et les stimulaient a passer le grand

fleuve pour aller, comme les Franks, prendre leur part du butin et

des terres de la Gaule.

Ceux-ci le savaient, et ils observaient avec defiance les moindres

mouvements de leurs freres d'origine, toujours prets a emigrer sur

leurs traces, et a tenter sur eux une conquete. Ce fut pour ecarter

1. ... Et uniuscujusque ferrum, quod contra se tenebat, pectori defigitur... Quibus

interfectis, monachi ipsos et res suas ex alveo detrahentes, illos sei>elientes, res suas

domui restituunt. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. IV, apud Script, rer. gallic, et francic,

t. II, p. 229.)

2. Dum h£EC agerentur, Sigibertus rex gentes illas, quae ultra Rhenum liabentur, com-

movet, et bellum civile ordiens, contra fratrem saum Chilpericiim ire destinat. (Ibid.)

3. Nam ita cbristiani sunt isti barbari, ut multos priscas superstitionis ritus observent,

humanas hostias aliaque impia sacrificia divination! bus adhibentes. (Procopii De hello

gothico, lib. II, cap. xxv, apud ibid., t. II, p. 38.)
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573 ce danger que Cloclowig le Grand livra aux Swabes et aux Alamans

reiinis la fameuse bataille de Tolbiac. D'autres victoires, remportees

par les successeurs de Clodowig, suivirent la defaito de cette avant-

garde des populations d'outre-Rhin. Tlieoderik souniit la nation

thuriuiiicMino ct plusieurs ti'ibus des Saxons, et Sighebert lui-meme

signala contra ces derniers son activite et son courage. Comme roi

de la France orientale, et gardien de la frontiere commune, il avait

maintenu les peuples gerinaniques dans la crainte et le respect de

la royaute franke; mais, en los enroJant dans son armee et en les

raenant sous ses drapeaux jusi|u'au contre de la Gaule, il devait re-

veiller en eux cette vieille passion de jalousie et de conquete, et

soulever un orage menacant a la fois pour les Gaulois et pour les

Franks.

Aussi, a la nouvelle de ce grand armement de I'Austrasie, un sen-

timent d'inquietude se r{'pandit, non-seulement parmi les sujets de

Hilperik, mais encore parmi ceux de Gonthramn, qui, lui-meme,

partagea leurs craiutes. Malgre son peu de penchant ii cherclier

querelle sans avoir ete longueraent et vivement provoque, il n'liesita

pas a considerer la levee en masse des nations pa'iennes d'outre-Rhin

comme un acte d'hostilite contre tout ce qu'ily avait de Chretiens en

Gaule, et il repondit favorablement a la demande de secours que lui

adressa Hilperik. « Les deux rois eurent une entrevue, dit le narra-

teur contemporain, et firent alliance, se jurant Tun a I'autre qu'aucun

d'eux ne laisserait perir son frere '. » Prevojant que le plan de Si-

ghebert serait de marcher vers le sud-ouest, et de gagner un point

quelconque de la route entre Paris et Tours, Hilperik transporta ses

forces sur la partie orientale du cours de la Seine, afin d'en defendre

le passage. Gonthramn, de son cote, garnit de troupes sa frontiere

du nord, qui n'etait protegee par aucune defense naturelle, et vint lui-

meme a Troyes, oil il s'etablit en observation.

lu Ce fut en I'annee ^J74 que les troupes du roi d'Austrasie, apres plu-

1. Quod auJiens Cliilpericus, ad fratrem siium Guntchraninum lej^atos mittit. Qui coii-

juncti pariter foudus ineunt, ut nullus fratrem suum perire sinevet. (Greg. Tiiron. llisi.

Franc, lib. IV, apiid Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 229.)
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sieui's jours de marclie, arriverent pres d'Arcis-sur-Aube. Sighebert stj

fit lialte en cet endroit, et attendit, avant d'aller plus loin, le rapport

de ses eclaireurs. Pour entrer dans le royaume de Hilperik sans chan-

ger de direction, il devait passer la Seine un pen au-dessus de son

confluent avec I'Aube, dans un lieu nomme alors les Douze-Ponts, et

aujourd'hui Pont-sur-Seine; mais tons les ponts avaient ete rompus,

tons les bateaux enleves, et le roi de Neustrie se tenait campe non

loin de la, pret a livrer bataille si Ton tentait le passage a gue '. A

moins de dix lieues vers le sud, la Seine avec ses deux rives faisait

partie des Etats, ou, comme on s'exprimait alors, du lot de Gon-

tliramn. Sighebert ne balanca pas a le sommer de lui livrer passage

sur ses terres. Le message qu'il lui envoya etait href et significatif :

« Si tu ne me permef.s de passer le fleuve a travers ton lot, je mar-

« cherai sur toi avec toute mon armee ^ »

La presence de cette redoutable armee agit de la maniere la plus

forte sur I'imagination du roi Gonthramn, et les memes motifs de

crainte qui I'avaient determine a se coaliser avec Hilperik le por-

terent a rompre cette alliance et a violer son serment. Tons les de-

tails qu'il recevait de ses espions et des gens du pays sur le nombre

et I'aspect des troupes austrasiennes, lui presentaient sous des cou-

leurs effrayantes le danger auquel un refus devait I'exposer.En effet,

si les armees des rois merovingiens etaient d'ordinaire sans disci-

pline, celle-la passait en turbulence farouche tout ce qu'on avait vu

depuis I'epoque des grandes invasions, Les bataillons d'elite se com-

posaient de la population franke la moins civilisee et la moins chre-

tienne, celle qui habitait vers le Rhin , et le gros des troupes etait

une horde de barbares dans toute la force du terme. G'etaient de ces

figures etranges qui avaient parcouru la Gaule au temps d'Attila et

1. Sed quum Sigibertus gentes illas adducens venisset, et Chilpericiis dealia parte cum

sno exercitu resideret, iiec liaberet vex Sigibertus super fratrem suum iturus, ubi Seqiia-

nam fluvium transmearet... (Greg. Turon. Hisl. Franc, lib. IV, apud ScrijH. rer. gallic,

et francic, t. II, p. 229.) — Sigibertus cum exercitu Arciaca resedens, Cbilpericus Duo-

decim-Pontes. (Fvedegarii Hist. Franc, epitom., apud ibid., p. 407.)

2. ... Fratri suo Guntcbramiio raandatuin mittit, dicens : « Nisi me porniiseris per

« tuam sortem lumc fluvium transire, cum omni exercitu meo super te pergam. » (Greg.

Turon. Hint. Fraiic, bb. IV^, apud Scrijil. rer. galUc. et [rancic, p. 229.)
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574 do Clilodowig, et qiroii no rotrouvait plus que dans les recits popu-

laires; de ces guerriers aux moustaches pendantes et aux cheveux

relevos en aigrette sur le sommet de la tete qui lancaient leur hache

d'arnies au visage de Tennemi ou le liarponnaiont de loin avec leur

javelot a crochets'. Une pareille arinee ne pouvait se passer de bri-

gandage, raeme en pays ami; niais Gonthramn aima niieux s'exposer

a quelques depredations de courte duree que d'encourir les chances

d'une invasion et d'une conquete. II ceda le passage, probablement

par le pont de Trojes; et, dans cette ville memo, il eut une entrevue

avec son frere Sighebert, auquel il promit par sernient une paix in-

violable et une sincere amitie-.

Ala nouvelle de cette trahison, Hilperik se hata d'abandonner ses

positions sur la rive gauche de la Seine, et de gagner, par une re-

traite precipitee, I'interieur de son rojaurae. II marcha sans s'ar-

reter jusqu'aux environs de Chartres, et campa sur les bords du

Loir, pres du bourg d'Avallocium, qui, maintenant, se nomme Al-

luye ^. Durant cette longue route, il fut constamment suivi et serre

de pres par les troupes ennemies. Plusieurs fois, Sighebert, croyant

qu'il allait faire halte, le fit sommer, selon la couturae germanique,

de prendre jour pour le combat ; mais, au lieu de repondre, le roi de

Neustrie forcait de vitesse et continuait sa marche. A peine fut-il

etabli dans ses nouvelies positions
,
qu'un heraut de I'armee austra-

sienne lui apporta le message suivant : « Si tu n'es pas un homme de

« rien, prepare un champ de bataille et accepte le combat '. » Jamais

1. Voyez Letlres sur I'hisluire de France, lettre VI.

2. Qiiod ille tiineus, fciedus cum eodem iniit^ eumque transire permisit. (Greg. Turon.

Hist. Fraiic, lib. IV, apud Scripl. rer. gallic, et francic, t. II, p. 229.) — ... Trecas

junxerunt, et in ecclesia Saiicti Lnpi sacramenta... ut paoem servarent, dedeniut. (Frede-

garii Hint. Franc, epitom., apud ibid., p. 407.) — Cet auteiu- broiiille ici les faits de la

inaniire la plus etrange, mais jai cru pouvoir profiler des indications gcographiques

qu'il donnc, et qui ne se trouvent point ailleuvs.

3. Denique seutiens Cliilpcricus, quod Guntchranmus, scilicet lelicto eo, ad Sigibertura

transisset, castra movit, et usque Avallocium carnotensem vicum abiit. (Greg. Turon.

I]ist. Franc, lib. IV, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, j). 229.)

4. Quern Sigibertus insecutus, canipum sibi pra'parari petiit. (Ibid.) — L'expression

etrange et nullement latine campum pncparare semble traduire litteralenient deux mots

d un message en langue tudesque qu'il est permis dc completer. — llonimc de rien,
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un pareil defi porte a un homme de race franke ne restait sans re- 574

ponse ; mais Hilperik avait perdu toute sa fierte originelle. Apres

d'inutiles efforts pour ecliapper a son ennemi, pousse a bout, et ne

se sentant pas le courage du sanglier aux abois, il eut recours a la

priere, et demanda la paix en promettant satisfaction.

Sigliebert, malgre son naturel violent, ne manquait pas de gene-

rosite : il consentit a oublier tout, pourvu seulement que les villes

de Tours, Poitiers, Limoges et Cahors lui fussent rendues sans

delai, et que I'armee de Theodebert repassat la Loire'. Vaincu de

son propre aveu, et pour la seconde fois dechu de ses esperances de

conquete. Hilperik se montra tout a fait radouci; il joignit meme a

une apparente resignation des scrupules vrais ou faux de justice et

de charite. II s'inquieta de ce que deviendraient les habitants des

quatre villes qui s'etaient soumises a lui : « Pardonne-leur, dit-il a

« son frere, et ne mets pas la faute sur eux, car s'ils ont manque a

« la foi qu'ils te devaient, c'est que je les y ai contraints par le fer

« et par le feu. » Sighebert fut assez humain pour ecouter cette re-

commandation ^

Les deux rois paraissaient tres-satisfaits I'un de I'autre, mais

un grand mecontentement regnait dans I'armee austrasienne. Les

hommes enroles dans les contrees d'outre-Rhin murmuraient de ce

qu'une paix inattendue venait les frustrer du butin qu'ils s'etaient

promis d'amasser en Gaule. lis s'indignaient d'avoir ete emmenes si

loin de chez eux pour ne pas se battre et pour ne rien gagner ; ils

accusaient le roi Sighebert de s'etre retire du jeu des qu'il avait fallu

combattre. Tout le camp etait en rumeur, et une emeute violente

se preparait. Le roi, sans temoigner aucune emotion, monta a che-

val, et galopant vers les groupes ou vociferaient les plus mutins :

Nithig, Nilhimj, Niding, selon les dialectes germaniqiies ; cette forraule s'employait dans

les defis et les proclamations de guerre. Voyez phis haut, Considerations, chap. v.

1. Ille vero timens ne, conliso utroque exercitu, etiam regnum eorum conrueret, pacein

petiit, civitatesque ejus, qiias Theodobertus male pervaserat, reddidit... (Greg. Turon.

Hist. Franc, lib. IV, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 229.)

2. Deprecans at nullo casu culparentur earum liabitatores
;
quos ille injusteigui fer-

roque opprimens adquisierat. (Ibid.)



256 Itl'CITS DES TEMPS MEUO VING I ENS

!.7i « Qu'avez-vous, Iciir dit-il, ci (juo (IcinaiKlc/.-voiis!? — La hataillc!

« cria-t-on de toutes parts. Doime-nous I'occasion de nous battre

« et de gagner des ricliesses, autrement nous ne retournoiis pas

« dans notre pays'. » Cette menace pouvait amener une nouvclle

conqueto tcM-ritoriale an sein de la Gaule, et le demembrement de la

domination franke; mais Sighebert n"en fut nullement trouble, et

joignant a une contenance lerme des paroles de douceur et des

promesses, il parvint, sans trop de peine, a calmer cette colere de

sauvages.

Le camp fut leve, et I'armee se mit en marclie pour regagner les

bords du Rliin. Elle prit le chemin de Paris, mais ne passa point par

cette yille, dont Sighebert, fidele a ses engagements, respectait la

neutralite. Sur toute leur route les colonnes austrasiennes rava-

gerent les lieux (ju'elles traversaient, etles environs de Paris se res-

sentirent b^ngtemps de leur passage. La plupart des bourgs et des

villages furent incendies, les maisons pillees, et beaucoup d'hommes

emmenes en servitude, sans qu'il fut possible au roi de prevenir ou

d'empecher de tels exces. « 11 parlait et conjurait, dit I'ancien nar-

« rateur, pour que ces clioses n'eussent pas lieu, mais il ne pou-

« vait prevaloir contre la fureur des gens venus de I'autre cote du

« Rhin -. »

Ces paiens n'entraient dans les eglises que pour y commettre des

vols. Dans la riche basilique de Saint-Denis, I'un des capitaines de

Tarmee prit une piece d'etoife de soie brocliee d'or et semee de

pierres precieuses, qui couvrait le tombeau du martyr; un autre ne

1. Tunc ex gentilibus illis contra cum quiclam mui-muraverunt, ciir se a ceitauiino

substraxisset. Seel ille^ ut erat intvepidiis, ascenso equo, ad eos dirigit... (Greg. Turon.

Hist. Franc, lib IV, apud Script, rer. yatiic. et (rancic, t. 11, p. 229.) — Adversus Sigi-

bertiim runiorein levant, diccntes : « Sicut proniisisti da nobis ubi rebus diteniur, aut

« pnuliemur; alioquin ad jiatriani non revertiniur. » (Fredegarii Hist, Franc, epitom.,

apud ibid., p. 407.)

2. Vicos quoque, qui circa Parisius erant, niaxime tunc flanima consumsit; et tain

dounis quam res reliqure ab lioste direpta- sunt, ut etiani et captivi ducerentur. Obtesta-

batur euini rex, no luuc fierent; sed fuioroin gentium, quae de ulteriore Rheni anniis

parte venerant, supcrare non poterat... (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. IV, apud ibi<l
,

p. 229.)
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craignit pas de monter siir le tombeau meme pour atteindre de la st*

et abattre avec sa lance une colombe en or, figure du Saint-Esprit,

suspendue aux lambris de la chapelle '. Ces pillages et ces profana-

tions indignaient Sigliebert comme roi et comme chretien; mais,

sentant qu'il ne pouvait rien sur Tesprit de ses soldats, il agit envers

eux comme son aieul Clilodowig envers celui qui avait brise le vase

de Reims. Tant que I'armee fut en marche, il laissa faire, et dissi-

mula son depit; mais au retour, quand ces liommes indisciplinables,

regagnant chacun sa tribu et sa maison, se furent disperses en dif-

ferents lieux, il fit saisir un a un et mettre a mort ceux qui s'etaient

le plus signales par des actes de mutinerie et de brigandage ^

11 parait que de semblables devastations eurent lieu au passage

des Austrasiens sur la frontiere septentrionale du royaume de Gon-

thramn, et que ce grief, qu'il ressentit vivement, amena de la mesin-

telligence entre lui et Sighebert. D'un autre cote, les dispositions

pacifiques du roi de Neustrie ne furent pas de longue duree; des qu'il

se vit liors de danger, il revint a son idee fixe, et tourna de nouveau

un regard de convoitise vers les villes d'Aquitaine qu'il avait un

moment possedees. La brouillerie qui venait d'eclater entre ses deux

freres lui parut une circonstance favorable pour la reprise de son

projet de conquete ; il s'empressa de saisir I'occasion, et, moins d'un

an apres la conclusion de la paix, il envoya dire a Gonthramn :

« Que mon frere vienne avec moi ; vojons-nous, et, d'un commun

« accord, poursuivons notre ennemi Sighebert •'. » Cette proposition

fut tres-bien accueillie; les deux rois eurent ensemble une entrevue,

se firent des presents d'amitie, et conclurent une alliance offensive

contre leur frere d'Austrasie. Hilperik, plein de conflance, fit mar-

cher de nouvelles troupes vers la Loire, sous le commandement de

1. Adriani Valesii Rer. francic, lib. IX, \). 55.

2. ... Sed omnia patienter ferebat, donee redire posset ad patriam... multos ex eis

postea lapidibus obrui prcecipiens. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. IV, apud Script, rer.

gallic, et francic, t. II, p. 229.)

3. Post annum iteriim Chilpericus ad Guntcliramnum fratrem suum legates mittit,

dicens ; « Veniat frater mecum, et videamus nos, et pacificati peisequanmr Sigibertum

« inimicum nostrum. » (Ibid.)

I?
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575 -^011 fils Theodebert, qui passa ce fleuve pour la seconde fois en I'an-

nee 57.'); lul-memo entra avec une armee sur le territoire de Reims,

frontiere occidontale du rovaume d'Austrasie. Son invasion fut ac-

compagnee des menies ravages que la campagne de Theodebert en

Aquitaiue; 11 inccMulia los villagos, detruisit les recoltes, et pilla tout

ce qui pouvait s'emporter'.

La nouvelle de ces brigandages parvint a Sigliebert en m^me

temps que celle de la coalition formee contre lui. II avait pardonne

a Ililperik et resiste aux sollicitations de sa femme. qui ne voulait

ni paix ni treve avec le meurtrier de Galeswinthe; son indignation

fut celle d'un liomme simple de coeur et fougueux de caractere, qui

decouvre qu'on s'est joue de sa bonne foi. II eclata en inve<}tives et

en imprecations; mais cette colere bouillante, espece de fievre dont

I'acces pouvait se calmer de nouveau par la soumission de I'ennemi,

otait trop pen sure pinir contenter Bruneliilde. Elle deploya tout ce

qu'elle avait d'influence sur son mari pour lui insinuer dans I'amo

un desir de vengeance plus refleclii, et dirigea tons ses ressentiments

vers un but unique, le fratricide. En finir avec Tassassin, tel etait

le cri de la sciHir de Galeswinthe, et Sighebert I'ecouta cette fois. Ce

fut avec la pensee d'un duel a mort qu'il proclama de nouveau son

ban de guerre contre Hilperik parjui les. Franks orientaux et les

peuples d'outre-Rliiu '.

Pour exciter ces gens si pen traitables a se battre en determines,

le roi d'Austrasie leur prouiit tout : de I'argent, le pillage, et jusqu'a

- des terres et des villes dans la Gaule. II marcha directement vers

I'ouest au secours de la province remoise; ce qui le dispensa de

s'inquieter de la maniere dont il passerait la Seine. A son approche,

Hilperik, evitant le combat comme dans la campagne precedente,

tit sa retraite en longeant le cours de la Marne, et alia vers la Seine

infc'rieure chercher une position favorable. Sighebert le poursuivit

1. Quod quiim I'liisset factum, seque vidissent, <ac inuneribus lioiiovassent, commoto

Cliilpericus exercitu usque Kcmis accessit, cuueta inceudens ntque doboUans. (Greg. Turou

llisl. Franc, lib. IV, aiiu<l Script, rer. gallic, et fraiicic, t. II, p. 229.)

2. Quod audicns Sin-ibertus, itci-um convocntis o-entibus illis, quaruin supra nieiuoriam

fcolmus... contra iVatroni suuni iiu ilis[io;iit... (Il)id.)
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jusqiie sous les murs de Paris; mais il s'arreta la, tente par I'idee 575

d'occuper cette ville qiron regardait alors comme tres-forte, d'en

faire sa place d'armes, et, aii besoin, line place de refuge. Quelque

prudente que fut cette idee, le roi d'Austrasie, en y obeissant, fit un

acta de temerite devant lequel il eut recule sans doute, si sa passion

de vengeance n'avait fait taire en lui tout scrupule et toute crainte.

En vertu du traite de partage, conclu huit ans auparavant, Paris,

divise en trois lots, etait cependant une ville neutre, interdite a

chacun des trois flls de Chlotlier par le serment le plus sacre et par

toutes les terreurs de la religion. Nul d'entre eux, j usque-la, n'avait

ose ^nfreindre ce serment et braver les maledictions prononcees

centre celui qui le violerait. Sighebert en eut le courage, airaant

mieux risquer son ame que de negliger un seul mojen de succes

dans la poursuite de ses desseins. Paris, en eflfet, lui etait necessaire

comme point d'appui, et, pour employer une locution toute moderne,

comme base de ses operations ulterieures, soit qu'il voulut agir

centre Hilperik a I'ouest, ou au sud centre Theodebert. II somma

done la ville de le recevoir, en depit du traite, et il y entra sans

aucune resistance ^

Apres avoir etabli ses quartiers a Paris, le roi Sighebert s'occupa

premierement d'envoyer des troupes centre le flls de Hilperik, qui,

parcourant en Aquitaine la meme route que I'annee precedente,

venait d'arriver a Limoges. Entre la ville de Tours et celle de

Chartres, une bande de terre, comprenant les pays de Chateaudun

et de Vendome, appartenait au royaume d'Austrasie; Sighebert

resolut d'y lever une armee, afin de menager les forces qu'il avait

amenees avec lui. Ses messagers allerent de bourgade en bourgade,

publiant une proclamation qui enjoignait a tout homme libre de se

1 Parisius venit... (Greg. Turoii. Hist. Franc, lib. IV, apud Script, rcr. rjaUic.

et framic, t. II, p. 229.) — « Ecce pactiones qiu« inter nos facta; sunt, \\t quisqiiis sine

« fratris voluntate Parisius urbem ingrederetur, amitteret partem suam, essetque Polyeuc-

« tiis martyr, cum Hilario atque Martino confessorihus, judex ac retributor ejus. Post

'( hffic, ingressus est in earn germanus nieus Sigibertus, qui, judicio Dei interiens, amisit

« partem suam... juxta Dei judicium et maledictiones pactiomim... » (Ibid., lib. VII,

p. 293.)
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575 troiivci" au rcndez-vous de gueri'e, ecjuipo do sou niiciix d'arines

quelconques. Mais, iii dans los villos ni hors des villos, personne ne

repondit a I'appol; et inalgTe la peine encoiiriio par celiii (jui resistait

aux ordunnances rojales, les habitants de Cliateaudun, de Vendome

et de la contree au nord de Tours ne s'armerent point, et ne quit-

terent point leurs niaisons'. Ces gens savaient (|ue leur i)ays etait

compris dans le partage de Sigliebert, et que les impots leves chez

eux se rendaient au fisc d'Austrasie, mais c'etait a peu pres tout;

et conime le roi dont ils dependaient ne leur faisait sentir que rare-

nuuit son autorite administrative, comme cet ordre etait le premier

(hi nieme genre (|u'ils enssent recu de lui, ils j firentpeu d'attention.

Cette resistance passive devait, si elle se prolongeait, contraindre

le roi d'Austrasie a diviser ses forces'. Pour la faire cesser pronipte-

ment et sans violence, il envoya sur les lieux ses deux plus habiles

negociateurs, Godeghisel, mairedupalais, etGonthramn, surnomme

Bose, c'est-a-dire le malin, honime d'intrigue et de savoir-faire,

done, nialgre son origine tudesque, d'une souplesse d'esprit qui n'ap-

partenait guere qu'a la race gallo-romaine, Les deux Austrasiens

reussirent dans leur mission, et passerent bientot la Loire a la tete

d'une arniee indigene, mal equipee, mais assez nombreuse pour ne

pas craindre d'en venir aux mains avec les Franks de Theodebert^.

Ceux-ci, deja fort alarmes par la nouvelle de I'invasion austra-

sienne, le furent encore plus lorsqu'ils apprirent que des troupes

s'avancaient contre eux, et que la retraite leur etait coupee. Mais,

' quel que fut le decouragement de ses soldats, Theodebert, en veri-

table chef germain, resolut de marcher a ^ennemi^ II sortit de

Limoges, et alia prendre positi(Mi sur les bords de la Charente, a

1. ... Mittens nuncios Dnnensibus et Turonicis, ut contui Tlieodobertum ire deberent.

(^uoil illi dissimuhuites... (Grog. Tiiron. Uist. Franc, lib. IV, apud Script, rer. galltc.

fl francic, t. II, p. 229.) — Leg. Uipiiiir., tit. i.xv, apud ibid., t. IV, p. 248.

2. ... Rex Golegiselum et Guntehramnum duces in capite diriglt. Qui coninioventes

cscrcitum adversus euni psrgunt. (Greg. Turou. Jlist. Franc, lib. IV, apud Scripl. rer.

yullir. et franric, t. II, p. 229.)

3. At ille, derolictus a suis, cum panels rcniausit : sed tanieu ad belluin exire nou

diil(it:it. (Ibid.)
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Iniit ou dix milles d'Angouleme; durant ce trajet, beaucoup de ses 575

gens deserterent, de sorte qu'au moment de livrer bataille, il resta

presque abandonne; il n'en combattit pas moins avec une grande

bravoure, et fut tue dans la melee'. Les paysans gaulois dont se

composait I'armee de Godeghisel et de Gontliramn Bose n'avaient

point, comme les Franks, une sorte de culte pour les descendants

de Merowig; sans egard pour la longue chevelure qui distinguait le

fils du roi Hilperik, ils le depouillerent comme le reste des morts,

et le laisserent nu sur le champ de bataille. Mais un chef austrasien,

nomme Arnulf, eut liorreur de cette profanation; quoique ennenii

de Theodebert, il enleva avec respect le corps du jeune prince; puis,

Tajant lave selon la coutume et habille de riches vetements, il le

fit ensevelir a ses fi'ais dans la ville d'Angouleme ^.

Cependant le roi Gonthramn, cedant encore une fois a son gout

pour le repos ou a I'impression de la crainte, venait de se reconcilier

avec Sighebert. Hilperik apprit cette nouvelle trahison en meme

temps que la mort de son fils et la perte de son arraee d'Aquitaine.

Reduit par ce double malheur a un etat complet de desespoir, et ne

songeant plus qu"a sauver sa vie, il quitta les bords de la Seine,

traversa rapidement tout son rojaume, et alia se refugier dans les

murs de Tournai avec sa femme, ses enfants et ses guerriers les

plus fldeles ^. La force de cette ville, premiere capitale de I'empire

frank, I'avait determine a la prendre pour asile. Dans I'attente d'un

siege, il s'occupait d j rassembler des hommes et des munitions de

guerre, pendant que Sighebert, libre de ses mouvements dans toute

I'etendue de la Neustrie, s'emparait des villes de ce rojaume.

Ayant occupe celles qui se trouvaient au nord et a Test de Paris,

1. Le bruit courut que Gonthramn Bose I'avait tue de sa propre main^ ou I'avait laisse

tuer par ses soldats lorsqu'il pouvalt le faire prisonnier.— Voyez ci-apres, troisieme reel!.

2. ... Tlieodobertus evictus in campo prosternitur, et ab liostibus exanime corpus, quod

dici dolor est, spoliatur. Tunc ab Arnulfo quodam collectus, ablutusque, ac diguis ves-

tibus est indutus, et ad Kcolismensem civitate.m sepultus. (Greg. Turon. Hist. Franc,

lib. IV, apud Script, rer. gallic, et francic, t. U, p. 230.)

3. Chilpericus vero cognoscens, quod iterum se Giintchramnus cum Sigiberto pacifi-

casset, se infra tornacenses muros cum uxore et tiliis suis communivit. (Ibid.)
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575 il se porta vers roccident, re.solii do livrer ce qu'il venait de con-

(juerir, cites et territoire, en solde a ses guerriers d'outre-Rliin.

Ce projet fut pour tous les Franks, menie pour ceux du rojaume

d'Austrasie, une cause de vives inqui.etudes '. J^es Austrasiens etaient

peu desireux d'avoir pnur voisius en Gaule des gens qu'ils regar-

daieut commo leurs ennemis naturels; et, de leur cote, les Neustriens

se voyaient menaces de I'expropriation, de rasservissenient poli-

tique, de tous les maux qu'entraine une conquete territoriale. Les

premiers iirent entendre au roi des remontrances et des murmures

;

les seconds transigerent avec lui. Apres avoir delibere sur ce qu'il

convenait de faire dans une conjoncture aussi perilleuse, les sei-

gneurs et les arimans de la Neustrie adresserent a Sighebert un mes-

sage concu en ces termes : « Les Fi'anks qui autrefois regardaient

« du cote du roi Hildebert, et qui depuis sont devenus liommes liges

« du roi Hilperik, veulent maintenant se tourner vers toi, et se pro-

« posent, si tu viens les trouver, de t'etablir roi sur eux ^. »

C'est de cette maniere que les Franks exercaient leur droit de

quitter le prince qui les gouvernait , et de passer sous I'obeissance

d'un autre descendant de Merowig. La puissance rojale
,
pour clia-

cun des fils de Chlother, consistait bien moins dans I'etendue et la

richesse des territoires qui forraaient son royaume, que dans le

nombre des liommes de guerre qui s'etaient ranges sous son patro-

nage, et qui, selon Texpression germanique, obeissaient a sa bou-

clie^ II n'y avait rien de fixe ni de stable dans la repartition de la

1. Sigibertus vei-o, obtentis civitatibus illis, qua; citra Parisius sunt positse, usque

vothomagensem urbem accessit , volens easJein urhes hostibus cedei'e. Quod ne faceret,

a suis prohibitus est. (Greg. Tiiron. Hist. I'mnv., lib. IV, apud Script, rer. gallic, et

francic, t. II, p. 230.)

2. Tunc Franci, qui quondam ad Cliildebertura adspexerant seniorem, ad Sigibevtum

legationem mittunt, ut ad eos veniens, derelicto Chilperico, super se ipsum regeni stabi-

lirent. — « Convertimiui ad me ut sub mea sitis defensione. » (Ibid., lib. II, p. 184.)

— Les mots qui ad Childebertum adspexerant m'ont jiaru Gtre la traduction litterale d'une

formule germanique employee dans le message que I'historien resume, et que j'essaye de

restituer.

3. Mund, d'oii viennent les mots muiuhburdis , mundeburdium , mundebtirde, etc. —

... Sub sermono tuitionis nostras visi fuimus rccepisse, ut sub mundeburdo vel defensione

iulustris viri illius majoris donnis nostri... (Marculli rurinul., lib. I, apud Script, rer.
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population franke entre les rois dont elle faisait la force ; elle ne

repondait pas exactement aux circonscriptions territoriales, et I'liii

des princes pouvait avoir des vassaux dans le royaume d'un autre.

Parmi ces vassauxou leudes, les plus devoues, les plus utiles, comme

on s'exprimait alors, etaient ceux qui, habitant pres du roi, et formant

autour de sa personne une garde permanente, avaient pour salaire

la vie commune a sa table ou sur les fruits de son domaine. II y avait

moins a compter sur la foi (fe ceux qui, domicilies au loin , et vivant

dans leurs propres maisons, jouissaient, par concession rojale, du

fend ou de la solde enterres'. C'est cette derniere classe d'hommes

qui, pour sauver ses proprietes, deserta la cause de Hilperik, et

offrit la royaute a Sigliebert ; I'autre, plus fidele, mais moins nom-

breuse, avait suivi le roi fugitif j usque dans les murs de Tournai.

Sigliebert recut avec joie le message et TofFre des Neustriens ; il leur

garantit par serment qu'aucune ville ne serait livree a ses soldats,

et promit de se rendre a I'assemblee ou il devait etre inaugure selon

la coutume de ses ancetres. Ensuite il alia jusqu'a Rouen faire une

sorte de reconnaissance militaire, et revint a Paris apres s'etre assure

qu'aucune ville forte de I'ouest n'etait disposee a tenir contre lui.

Afin de premunir son mari contre un retour d'aflfection frater-

nelle, et de veiller par elle-meme a I'accomplissement de sa ven-

geance, Brunehilde quitta la ville de Metz pour se rendre aupres de

Sighebert. Elle avait une telle confiance dans la certitude de son

triomphe, qu'elle voulut faire ce voyage accompagnee de ses deux

fiUes, Ingonde et Clilodeswinde, et de son flls Hildebert, enfant de

quatre ans. Ses chariots debagage contenaient de grandes richesses

et ce qu'elle avait de plus precieux en ornements d'or et en bijoux'-.

gallic, et francic, t. IV, p. 747, charta xxiv.) — D'apres certains radicaux des langues

teutoniques. la boiiche (itait pour lesanciens Germaius le symbole de I'autorite, et I'oreille

celui de la dependance.

1. ... Omnes causte ejus aut amicorum suonim, tam illorum qui cum illo perguiit,

quam qui ad propria eoi-ura resident... (Marculfi Formul., lib. I, apud Script, rer. gallic,

et francic, t. IV, p. 477, cbarta xxiii.) — Sur la veritable signification des mots feod et

alod, voyez Lettres sur I'histoire de France, lettre X.

2. Regi'essus inde, Parisius est ingressus : ibique ad eum Brunichildis cum filiis venit.

(Greg. Turon. Hist. Franc, lib. IV, apud-Scri/;^. rer. gallic, el francic, 1. 11^ p. 230.)
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5T5 II semble que, par line vanite de feinnie, idlo vouliit eblouir les

yeux, et se inoutrer magiiifique dans sa parure, en meme temps

que terrible jjour ses ennemis. Cette princesse, jeune encore, et

d'une beaute remarquable, repondait mieux que les autres epouses

merovingiennes a I'idee que la population gauloise se faisait d'une

reine d'apres les traditions de I'empire romain. Fille de roi, et nee

dans un pays ou la rojaute, quoique d'origine barbare, avait des

allures tout imperiales, elle coramandait*le respect par la dignite de

ses manieres et par la noblesse de sa naissance. Le jour de son

entree a Paris, les habitants se porterent en foule a sa rencontre, le

clerge des eglises et les gens de famille senatoriale s'empresserent

de venir la saluer; mais rhomme que sa dignite a la fois eccle-

siastique et municipale placait a la tete de la ville , I'eveque Germa-

nus, aujourd'luii honore comme saint, ne se presenta pas '.

C'etait un homme de civilisation autant que de tbi chretienne, une

de ces natures delicates a qui la vue du raonde romain gouverne par

des barbares causait d'incroyables degouts, et qui sepuisait dans

unelutte inutile contre la force brutale et contre les passions des rois.

Des le commencement de la guerre civile, saint Germain avait essaye

de s'interposer comme mediateur entre Hilperik et Sighebert, et a

I'arrivee de ce dernier, il avait renouvele en vain ses sollicitations et

ses remontrances. La fatigue et le decouragement altererent sa sante

;

il tomba malade, et au milieu de ses souffrances corporelles, le pre-

sent et I'avenir de la Gaule s'offraient a lui sous des couleurs encore

plus sombres. « Pourquoi, s'ecriait-il, n"avons-nous pas un moment

« de repos? Pourquoi ne pouvons-nous pas dire, comme les apotres

« dans I'intervalle de deux persecutions : Yoici enfin des jours sup-

« portables 2 !* » Retenu par la maladie, et ne pouvant faire entendre

1. Quare Lutetiam adventantem reginam, cum oppidani obviam egressi pro se quisque

salutare properarent, Germanus parisiacse ecclesia; episcopiis, vir sanctissimus, adven-

toria excepit. (Adriaiii Valesii Rer. francic, lib. IX, t. II, p. 57.)

2. ... Eo tempore, quando minor erat numerus populi christiani, et cum Dei auxiliu

licebat residere qiiietum, cum apostolis dicebant : « Eoce nunc tempus accejitabile, ecce

nunc dies salutis. » Nunc e contrario tarn funestos et luctuosos ante oculos habentes dies,

flentes dicimus : « Kcce dies tribulationis et perditionis nostne... » (Gerniaui Paris, episc.

Episl.^ apud Scriitl. icr. (jallic. et francic, t. IV, p. BO.)— Voyez Pieces justiticatives.
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a Bruneliilde ses exhortations en faveur cle la paix, il les lui aclressa S7b

par ecrit '. Cette lettre, qui fiit remise par un clerc d'origine franke,

nomme Gondulf, et qui s'est conservee jusqu'a nous, commence par

des excuses respectueuses et des protestations d'attachement
;
puis

elle continue de la maniere suivante :

« Repeterai-je les bruits qui courent dans le public? lis me con-

« sternent, et je voudrais pouvoir les derober a la connaissance de

« votre piete. On dit que c'est par vos conseils et votre instigation

« que le tres-glorieux roi Sighebert s'acharne si obstinement a la

« ruine de ce pays. Si je rapporte de semblables propos, ce n'est

« pas que yy ajoute foi, c'est afin de vous supplier de ne fournir

« aucun pretexte a de si graves imputations. Quoique deja, depuis

« longtemps, ce pays soit loin d'etre lieureux, nous ne desesperons

« pas encore de la misericorde divine, qui peut arreter le bras de la

« vengeance, pourvu que ceux qui gouvernent ne se laissent pas

« dominer par des pensees de meurtre, par la cupidite, source de

« tout mal, et par la colere qui fait perdre le sens -...

« Dieu le salt, et cela me suiRt; j'ai souliaite de mourir pour que

(( leur vie soit prolongee, j'ai souhaite de mourir avant eux, afin de

« ne pas voir de mes yeux leur ruine et celle de ce pays. Mais ils

« ne se lassent point d'etre en querelle et en guerre, chacun reje-

« tant la faute sur I'autre, n'ayant nul souci du jugement de Dieu,

« et ne voulant rien laisser a la decision de la toute-puissance divine.

« Puisque aucun d'eux ne daigne m'ecouter, c'est a vous que j'a-

« dresse mes instances ; car si, grace a leurs discordes, le royaume

« tombe a sa perte, il n'y aura pas la un grand triomphe pour vous

« ni pour vos enfants. Que ce pays ait a se feliciter de vous avoir

1. Si nos istas non conterruissent amarituJines et tribulationes, et corpori exliibuissent

infirmitatem, per nosraetipsos vestrce debuiraus occurrere pietati. (Genuani Paris, episc.

Epist., apud Script, rev. gallic, el fraiicic. , t. lY, p. 80.) — C'est a tort que les savants

auteurs du recueil des Hisloriens des Gaules et de la Fiance ont insere cette lettre sous la

date de 574.

2. Vulgi verba iterautes, quse nos maxime terrent, vestra pietati in notitiam deponi-

mus, quse ita disseminata eloquentium ore detrahunt, quasi vestro voto, consilio et insti-

gatione dominus gloriosissimus Sigibertus rex tarn ardue hanc velit perdere regionem.

(Ibid.)
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t75 «rerue; moiitrez que vous v venez pour le sauver et non pour le

« perdre; en calinant la eolero du roi, (mi liii iicrsnadaut d'attendre

« avee patience le jugement de Dieu, vous terez tomber a noant les

« uiauvais propos du peuple '.

« C'est avec tristesse que je vous ecris ces choses ; ear je sais

« comment se precipitent rois et nations a force d'offenser Dieu.

a Quiconque espere en la puissance de son propre bras sera con-

« fondu et n'obtiendra point la victoire
;
quiconque se repose avec

« contiance sur la multitude de ses gens, loin d'etre a I'abri du

« danger, tombera en peril de mort
;
quiconque s'enorgueillit de

« ses richesses en or et en argent subira I'opprobre et la desolation

« avant que son avarice soit satisfaite. Voila ce que nouslisons dans

« les Ecritures^...

« C'est une victoire sans honneur que de vaincre son frere, que

« de faire tomber dans I'humiliation une famille de parents , et de

« miner la propriete fondee par nos ancetres. En se battant I'un

a contre I'autre, c'est contre eux-memes qu'ils combattent ; cliacun

« d'eux travaille a detruire son propre bonheur, et I'ennemi qui les

« regarde et qui approche se rejouit en voyant qu'ils se perdent^...

« Nous lisons que la reine Esther fut I'instrument de Dieu pour le

« salut de tout un peuple; faites eclater votre prudence et la since-

« rite de votre foi, en detournant le seigneur roi Sigliebert d'une

« entreprise condamnee par la loi divine, et en faisant que le peuple

« jouisse du bien de la paix, jusqu'a ce que le juge eternel prononce

-« dans sa justice. L'liomme qui mettrait de cote Taffection frater-

« nelle, qui inepriserait les paroles d'une epouse, qui refuserait de se

1. Ad lioc vos lijec regio suscepisse gratuletur, ut per vos salutem, non interitum per-

cipere videatur. In lioc populi restinguitis verba, si mitigatis furorem, si Dei facitis

exspectare judicium. (Gerniani Paris, episc. Epist., apud Siiipt. rer. gallic, et francic,

t. IV, p. 81.)

2. Propterea ha;c dolens scribo, quia video qualiter pra>cij>itaiitur et reges et populi,

ut Dei iucurrant offeusam. (Ibid.)

3. Inhonesta victoria est fratrem vinccre, domesticas domos humiiiare, et possessionem

a parentibus constructam evertere. Contra semetipsos imgiumt, suanique felicitateni

extcrminant; de sua perditione gatidet accelerans ininiicus. (Uermaui Paris, episc. Epiist.,

upud Sciijit. rer. gallic, el francic, t. IV, p. bl.)



DEUXlfiME RfiClT 267

« rendre a la verite, cet homme, tous les prophetes elevent la voix 575

« contre lui, tous les apotres le maudissent , et Dieu lui-meme le

« jugera dans sa toiite-puissance. »

Le sentiment de tristesse empreint dans chaque phrase de cette

lettre, la gravite un pen hautaine du style, et jusqu'a cette maniere

dedajgneuse de parler des rois sans les nommer, tout cela avait

quelque chose d'imposant ; mais tout cela fut inutile. Brunehilde

possedait au plus haut degre ce caractere vindicatif et implacable

dont la vieille poesie germanique a personnifle le type dans une

femme qui porte le merae nom '
. Elle ne tint compte ni des mena-

ces de la religion, ni de ces vieux avertissements de I'experience

humaine sur rinstabilite de la fortune. Loin de reflechir a la situa-

tion vraiment critique ou elle se trouverait placee si son mari

essuyait quelques revers, elle se montra plus impatiente que jamais

de le voir partir pour aller a Tournai porter les derniers coups et

completer sa victoire par un fratricide.

Sighebert envoya d'abord une partie .de ses troupes investir la

place de Tournai et en commencer le siege ; lui-meme fit ses pre-

paratifs pour se rendre au lieu ou il devait etre inaugure corame

roi des Franks occidentaux '-. Paris, ui toute autre ville, ne pouvait

convenir pour cette ceremonie qui devait s'accomplir en plein air

au milieu d'un camp. On choisit pour lieu d'assemblee I'un des

domaines fiscaux du roj'aume de Neustrie, celui de Vitry sur la

Scarpe, soit parce qu'il etait peu eloigne de Tournai , soit parce que

sa position septentrionale en faisait un rendez-vous commode pour

la population franke, moins clair-semee en Gaule a mesure qu'on

remontait vers le nord. Au moment du depart, lorsque le roi se mit

en route escorte de ses cavaliers d'elite, tous regulierement armes

de lances et de boucliers points, un homme pale, en habits sacer-

dotaux, parut au-devant de lui; c'etait I'eveque Germain, qui venait

1. La Brynhilde de TEdda scandinave, et la Brunhilt des Nibelungeii; cette ressera-

blance de nom est purement fortuite.

2. Ille vero haec audiens, misit qui fratrem suum in supra memorata civitate obsidereut^

ipse illuc properare deliberans. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. IV, apud Script, rer.

gallic, et francic., t. II, p. 230.)



268 HKCITS DRS TKMPS M KIIOVINT. I
! NS

1.75 lie s'arracher a son lit de soufirance pour fairo iiiie derniere et solen-

nelle tentative : « Roi Sii^hebert, dit-iJ, si tu pars sans intention de

« niettre a niort ton frere, tu reviendras vivant et victorieux; niais

« si tu as une autre pensee, tu niourras; car le Seigneur a dit par

« la bouclio de Salomon : La fosse ([uc tu prepares afin que ton

« frere j tombe, te fera tomber toi-nienie '. » Le roi ne fut nulle-

ment trouble de eette allocution inattendue; son parti etait pris, et

il se croyait sur de la victoire. Sans repondre un seul mot, il passa

outre, et bient/it il perdit de vue les portes de la ville oii sa femme et

ses trois enfants restaient pour attendre son retour.

Le passage de Sigliebert a traversle rojaume qui allait lui appar-

tenir par election fut comme un triomphe anticipe. Les habitants

gaulois et le clerge des villes venaient processionnellement a sa ren-

contre; les Franks nioutaient a cheval pour se joindre a son cor-

tege. Partout les acclamations retentissaient en langue tudesque et

en langue romaine ^ Des bords de la Seine a ceux de la Somme,

les Gallo-Romains etaient, quant au nombre, la population domi-

iiante; mais, a partir de ce dernier fieuve vers le nord, une teinte

germanique de [)lus en plus forte commencait a se montrer. Plus

on avancait, plus les liommes de race franke devenaient nombreux

parmi les races indigenes ; ils ne formaient pas simplement, comme

dans les provinces centrales de la Gaule, de petites bandes de guer-

riers oisifs, cantonnes de loin en loin; ils vivaient a I'etat de tribu

et en colonies agricoles, au bord des marecages et des forets de

la province belgique. A'itry, pres de Douai, se trouvait, pour ainsi

dire, sur la limite de ces deux regions; les Franks du nord, culti-

vateurs et fermiers, et les Franks du sud, vassaux militaires, purent

aisement s'j reunir pour I'inauguration du nouveau roi. Parmi les

1 Si abieris, et fratrem tuum interficere nolueris, vivus et victor redibis; sin

« auteni aliud cogitaveris, inoi-ieris. Sic eiiiin Dominus per Salomouem dixit : Foveain

(1 qiiam fratri tuo parabis, in earn conrues. » Quod i'lJc, peccatis facientibiis , audire

neglexit. (,Greg. Turou. Hist. Francic, lib. IV, apud Script, ler. (/attic, et francic, t. 11
,

p. 230.)

2. Hinc cui barbaries, iliinc romania plaudit,

Diversis liuguis, laus soiiat una viri.

(Fortunati Oyicrd. lib. YI, p. 194.)
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grands proprietaires et les chefs dii rojaume de Neustrie, iin seal, %n

nomme Ansowald, lie se trouva pas au rendez-vous ; son absence

fut remarquee, et lui fit dans la suite un grand renom de fidelite au

malheur '.

La ceremonie eut lieu dans une plaine bordee par les tentes et les

baraques de ceux qui, n'ajant pu se loger dans les batiments du

domaine de Vitry,. etaient contraints de bivaquer en plein champ.

Les Franks, en armes, formerent un vaste cercle au milieu duquel

se .placa le roi Sigliebert, entoure de ses officiers et des seigneurs de

haut rang. Quatre soldats robustes s'avancerent, tenant un bouclier

sur lequel ils firent asseoir le roi , et qu'ils souleverent ensuite a la

hauteur de leurs epaules. Sur cette espece de trone ambulant, Siglie-

bert fit trois fois le tour du cercle, escorte par les seigneurs et

salue par la multitude, qui, pour rendre ses acclamations plus

brujantes, applaudissait en frappant du plat de I'epee sur les bou-

cliers garnis de fer^ Apres le troisieme tour, selon les anciens rites

germaniques, I'inauguration royale etait complete, et de ce moment

Sighebert eut le droit de s'intituler roi des Franks, tant de VOstcr

que du Neoster-Rike. Le reste du jour et plusieurs des jours sui-

vants se passerent en rejouissances, en combats simu-les et en fes-

tins somptueux, dans lesquels le roi, epuisant les provisions de la

ferine de Vitrj, faisait a tout venant les honneurs de son nouveau

domaine.

A quelques milles de la, Tournai, bloque par les troupes austra-

siennes, etait le theatre de scenes bien difterentes. Autant que sa

grossiere organisation le rendait capable de souff"rance morale, Hil-

perik ressentait les chagrins d'un roi trahi et depossede ; Fredegonde,

dans ses acces de terreur et de desespoir, avait des emportements

1. Omnes Neustrasiie ad eiim venieiites se siub ditioiii subjecerunt. Ansoaldns tantum

cum Cliilperico remaiisit. (Fredegarii Hist. Franc, epitom., apiid Script, rer. gallic, el

francic, t. II, p. 407.)

2. Veniente autem illo ad villam, ciii nomen est Victoriacum, collectus est ad cum
omnis exercitus, impositumque super clypeo sibi regem statuunt. (Gre"-. Tiiron. Hist.

Franc, lib. IV, apudibid., p. 230.) — ... Plaudentes tamparniis quam vocibus^ euin

clypeo evectiuii super se regem constituunt. (Ibid., lib, II^p. 184.)
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575 de bote saiivage. A son arrivoe dans les miirs de Tournai, elle se

trouvait enceinte et presqiie a terme; bientot elle accouclia dun fils

ail milieu du tuniulte d'un siege et de la crainte de la mort qui I'ob-

sedait jour (^t unit. Son premier niouvement fut d'abandonner et de

laisser porir, I'aute do soins et de nourriture, I'enfant qu'elle regar-

dait comme une nouvelle cause de danger; mais ce ne fut qu'une

mauvaise pensee, et I'instinct maternel reprit \e dessus. Le nou-

veau-ne, presente au bapteme et tenu sur les fonts par I'eveque de

Tuurnai, recut, contre la coutume des Franks, un nom etranger a. la

langue germanique , celui de Samson, que ses parents, dans leur

detresse, choisirent comme un presage de delivrance K

Jugeant sa position presque desesperee, le roi attendait I'evene-

ment dans une sorte d'impassibillte; mais la reine, moins lente

d'esprit, s'ingeniait de millo manieres, faisait des projets d'evasion,

et observait autour d'elle })our epier la moindre lueur d'esperance.

Parmi les hommes qui etaient venus a, Tournai partager la fortune

de leur prince , elle en remarqua deux dont le visage ou les dis-

cours indiquaient un sentiment profond de sympathie et de devoue-

ment : c'etaient deux jeunes gens nes au pays de Terouane, Franks

d'origine, et disposes par caractere a ce fanatisme de loyaute qui

fut le point d'honneur des vassaux du moyen hge. Fredegonde mit

en usage, pour gagner Tesprit de ces homines, toute son adresse et

tons les prestiges de son rang; elle les fit venir aupres d'elle, leur

parla de ses malhours et de son peu d'espoir, joignit a ses propos

. gracieux des boissons enivrantes, et quand elle crut les avoir en

quelque sorte fascines , elle leur proposa d'aller a Yitiy assassiner

le roi Sighebert. Les jeunes soldats promirent de faire tout ce que

la reine leur commanderait : et alors elle donna de sa propre main

a chacun d'eux un long couteau a gaine, ou, comme disaient les

Franks, un skramasax , dont elle avait, par surcroit de precautions,

empoisonnela lame. «Allez, leur dit-elle, et si vous revenez vivants,

1, ... (Jucm muter ob nietinn mortis a se ubjecit, et pevJcre voluit. Sod quum noii po-

tuisset ; objiirfvata a vege , cum baptizari prii^cepit. Qui bapti/.atiis, et ab ipso opiscO; o

siiscci>tiis... ((ircg. Turoii. Hist. Fi(i)ic,, lib.V , apiul Svriiit. rer. (jallic, el frimcic, t. 11,

11. 21!i.) — Adriaiii Valesii liir. fraiirir., lib. IX, t. II, \>. HO.
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« je vous comblerai d'honneurs, vous et votre posterite ; si vous 575

« succombez, je distribuerai pour vous des auraones a tous les lieux

« saints *
. »

Les dei^x jeunes gens sortirent de Tournai, et, se donnant pour

deserteurs, ils traverserent les lignes des Austrasiens et prirent la

route qui conduisait au domaine royal de Vitry. Quand ils y arri-

verent, toutes les salles retentissaient encore de la joie des fetes et

des banquets. lis dirent qu'ils etaient du royaume de Neustrie, qu'ils

venaient pour saluer le roi Sighebert et pour lui parler. Dans ces

jours de royaute nouvelle, Sighebert etait tenu de se montrer affable

et de donner audience a quiconque venait reclamer de lui protection

ou justice. Les Neustriens solliciterent un moment d'entretien a

I'ecart, ce qui leur fut accorde sans peine ; le couteau que cliacun

d'eux portait a la ceinture n'excita pas le moindre soupcon, c'etait

une partie du costume germanique. Pendant que le roi les ecoutait

avec bienveillance, ayant Fun a sa droite et I'autre a sa gauche, ils

tirerent a la fois leur skramasax, et lui en porterent en meme temps

deux coups a travers les cotes. Sighebert poussa un cri et tomba

mort. A ce cri, le camerier du roi, Hareghisel, et un Goth nomme

Sighila, accoururent I'epee a la main; le premier fut tue et le second

blesse par les assassins, qui se defendirent avec une sorte de rage

extatique. Mais d'autres liommes armes survinrent aussitut, la

chambre se remplit de monde, et les deux Neustriens, assaillis de

toutes parts, succomberent dans une lutte inegale^.

A la nouvelle de ces evenements, les Austrasiens qui faisaient le

1. Tunc duo pueri cum cultris validis, quos vulgo sci'amasaxos vocant, infectis veneno,

maleficati a Fredegunde reglna... (Greg. Turon. Hist. Franc., lib. IV, apud Script, rer.

gallic, et francic, t. II; p. 230.) — Tunc Fredegundis memor artium snarum inebriavit

duos pueros Tarwanenses, dixitque eis : « Ite ad cuneum Sigiberti,.. eumque interficite.

« Si evaderitis vivi, ego mirifice honorabo vos et sobolem vestram ; si autem corrueritis,

« ego pro vobis eleemosynas... » (Gesla reg. Franc, apud ibid._, p. 562.)— Skramasax \eut

dire couteau de defense.

2. ... Quum aliam causara se gerere siraulareut^ utraque ei latera feriunt. At ille voci-

ferans, atque conruens, non post mnlto spatio emisit spiritum : ibique et Ciiaregisilus

ciibicularius ejus conruit; ibi et Sigila, qui quondam ex Gottbia venerat, multum lace-

ratus est... (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. IV, apud Script, rer. gallic, ct francic, lib. IV,

t. II, p. 230.) — Adriani Valesii Rer. francic, lib. IX, t. IT, p. 61.
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575 siege tie Tournai se luitereut de plier bagage et de reprendre le clie-

luin de leur pays. Chaciui d'eiix etait presse d'aller voir ce qui se

passait clic/. Iiii; cai" la iiKH't imjuv'viu' dii rni devait atiiener en

Austrasie le signal (Vnwo loiih^ de (h'soi-di-cs, de violeu('es,,et de bri-

gandages. Cette noinbreuse et redoutable arniee s'ecoula ainsi vers

Je Rhin, laissant llilperik sans ennenii et libre de se transporter ou

il voudrait. Eohappe a une mort presque infaillible, 11 quitta les murs

do Tdiirnai pour albu' r('[)rendre possession de son rojaunie. Le

domaine de Vitry, temoin de tant d'evenenients, fut le lieu ou il se

rendit d'abord. II n'j retrouva plus la brillante assemblee des Neus-

triens, tons etaient retournes a leurs affaires, niais seulenient quel-

ques serviteurs austrasiens (jui gardaient le corps de Sighebert.

Hilperik vit ce cadavre sans remords et sans haine, et il voulut que

son frere eiit des funerailles dignes d'un roi. Par son ordre, Sighe-

bert fut revetu, selon la coutume germanique, d'habits et d'armes

d'un grand prix, et enseveli avec pompe dans le village de Lambres,

sur la Scarpe *.

Telle fut la fin de ce long drame qui s'ouvre par un meurtre et qui

se denoue par un meurtre ; veritable tragedie ou rien ne manque, ni

les passions, ni les caracteres, ni cette sombre fatalite qui etait Tame

de la tragedie antique, et qui donne aux accidents de la vie reelle

tout le grandiose de la poesie. Le sceau d'une destinee irresistible

n'est, dans aucune histoire, plus fortement empreint que dans celle

des rois de la djnastie merovingienne. Ces flls de conquerants a demi

sauvages, nes avec les idees de leurs peres au milieu des jouissances

du luxe et des tentations du pouvoir, n'avaient dans leurs passions

et leurs desirs ni regie ni mesure. Vainement des hommes plus

eclaires qu'eux sur les affaires de ce monde et sur la conduite de la

vie, elevaient la voix pour leur conseiller la moderation et la pru-

dence, ils n'ecoutaient rien; ils se perdaient faute de comprendre;

et Ton disait : Le doigt de Dieu est la. C'etait la formule cliretienne;

1. Cliilpericus autein, in ancipiti casu defixus, in dubiiun liabebat an evaderet, an jieri-

rct, donee aJ eum niissi veninnt de fratris obitu nuntiantes. Tunc egressus a Tornaco

cum iixore et riliis, eum vestitum apud Lambras vicuni sepelivit. i^Greg. Turou. Ilht.

Franc, lib. IV, apud Script, rer. galtic, et fiaucic, t. II, p. 230.)
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mais, a les voir suivre en aveugies, et comme des barques emmenees 575

a la derive, le courant de leurs instincts brutaux et de leurs passions

desordonnees, on pouvait, sans etre un prophete, deviner et predire

la fin qui les attendait presque tous.

Un jour que la famille de Hilperik, retablie dans ses grandeurs,

residait au palais de Braine, deux eveques gaulois, Salvius d'Alby

et Gregoire de Tours, apres avoir recu audience, se promenaient

ensemble autour du palais. Au milieu de la conversation, Salvius,

comme frappe d'une idee, s'interrompit tout a coup et dit a Gre-

goire : « Est-ce que tu ne vois pas quelque chose au-dessus du toit

« de ce batiment?— Je vois, repondit I'eveque de Tours, le nouveau

« belvedere que le roi vient d'j faire elever. — Et tu n'apercois rien

« de plus?— Rien du tout, repartit Gregoire; si tu vois autre chose,

a dis-moi ce que c'est. » L'eveque Salvius fit un grand soupir et

reprit : « Je vois le glaive de la colere de Dieu suspendu sur cette

« maison '. « Quatre ans apres, le roi de Neustrie avait peri de mort

violente.

1. Tunc remoti paululuni, dum hinc inde sermocinaremiir, ait milii : Videsne super hoc

tectum quse ego suspicio ? Cui ego : Video enim svfertegulum quod nuper rex poni prsecepit. Et

ille : Aliud, inqiiit, non adspicis ? Cui ego : Niliil aliud, inquam, video. Suspicahar enim

quod aliquid joculariter loqueretur. Et adjeci : Si tu aliquid magis cernis, enarra. At ille,

alta trahens suspiria, ait : Video ego evaginatum irse divinse gladium super domum hanc

dependentem. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic,

t. 11, p. 264.)

\»
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Histoire de Merowig, second tils dii roi Ifilperik.

575—578

575 Depuis le depart du roi Sighebert, Brunehilde, restee seule a

Paris, avait vu cliaque jour grandir-ses esperances ambitieuses; elle

se croyait reine de Neustrie et deja maitresse du sort de ses en-

nemis, lorsqu'elle apprit la mort de Sighebert, evenement qui, de la

plus haute fortune, la faisait tomber tout a coup dans un danger

extreme et imminent. Hilperik, yictorieux par un fratricide, s'avan-

cait vers Paris pour s'eraparer de la famille et des tresors de son

frere. Non-seulement tous les Neustriens revenaient a lui sans

exception, raais les principaux des Austrasiens commencaient a etre

gagnes, et, se rendant sur son passage, ils lui juraient fidelite, soit

pour obtenir en retour des terres du fisc, soit pour s'assurer une pro-

tection dans le desordre qui menacait leur pays. Un seigneur, nomme

Godin ou Godewin, recut, pour prix de sa defection, de grands

domaines dans le voisinage de Soissons; et le gardien de I'anneau

royal ou du grand sceau d'Austrasie, le referendaire Sig ou Sigoald,

donna le meme exemple, qui fut suivi par beaucoup d'autres *.

Atterree par son malheur et par ces tristes nouvelles, Brunehilde

ne savait que resoudre et ne pouvait se fier a personne : le vieux

1. Godimis antem, qui a sorte Sigiberti se ad Chilpericum transtulerat, etmultis ab eo

muneribus locupletatus est... Villas vero quas ei rex a fisco in territorio suessionico

indiilserat... (Grtg. Turon. Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer, gallic, et fruncic, t. II,

p. 233.) — Siggo quoque referendarius, qui annulum regis Sigiberti tenuerat, et ab Chil-

perico rege provocatus erat... Multi autem et alii de his qui se de regno Sigiberti ad

Chilpericum tradiderant... (Ibid., p. 234) Sig est un diminutif familier.
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palais imperial qu'elle occupait au bord de la Seine etait devenu une 575

prison pour elle et ses trois enfants. Quoiqu'elle n'y fut pas gardee

a vue, elle n'osait en sortir et reprendre le chemin de I'Austrasie,

de peur d'etre arretee ou trahie dans sa fuite, et d'aggraver encore

une situation deja si perilleuse*. Convaincue de I'impossibilite de

fuir avec sa famille et ses bagages, elle concut I'idee de sauver au

moins son fils qui, tout enfant qu'il etait, faisait trop d'ombrage a

I'ambition de Hilperik pour que sa vie fut epargnee. L'evasion du

jeune Hildebert fut preparee dans le plus grand secret par le seul

ami devoue qui restat a sa mere ; c'etait le due Gondobald, le meme

qui, deux annees auparavant, avait si mal defendu le Poitou contre

I'invasion des Neustriens. L'enfant, place dans un grand panier qui

servait aux provisions de la maison, fut descendu par une fenetre

"

et transporte de nuit liors de la ville. Gondobald, ou, selon d'autres

recits, un homme moins capable que lui d'inspirer des soupcons, un

simple serviteur, voyagea seul avec le fils du roi Sighebert, et le

conduisit a Metz, au grand etonnement et a la grande joie des Aus-

trasiens; son arrivee inattendue changea la face du pays; la defec-

tion ces'sa, et les Franks orientaux s'empresserent de relever leur

royaute nationale. II y eut a Metz une grande assemblee des sei-

gneurs et des guerriers de I'Austrasie ; Hildebert II, a peine age de

cinq ans, y fut proclame roi, et un conseil choisi par les grands et

les eveques prit le gouvernement en son nom^.

A cette nouvelle, qui lui enlevait toute esperance de reunir sans

guerre a son royaume le royaume de son fre're, Hilperik, furieux de

voir echouer le projet qui lui etait le plus clier, fit diligence pour

1. Igitur... interemto Sigiberto rege Bnmichildis regiiia cum tiliis Parisius residebat.

Quod factum quum ad earn perlatum fuisset, et conturbata dolore ac luctu^ quid ageret

ignoraret... ((^eg. Turon. Hist. Franc., lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II,

p. 232 et 233.)

2. Gondobaldus dux apprehensum Childebertum tilium ejus parvulum furtim abstulit :

ereptumque ab imminenti morte, collectisque gentibus super quas pater ejus rfignum

tenuerat, regem instituit, vix lustro setatis uno jam peracto... (Ibid,, p. 233.) — ... Sed

factione Gundoaldi ducis Childebertus in pera positus, per fenestram a puero acceptus

est, et ipse puer singulus eum Mettis exhibuit... (Fredegarii Hist. Franc, epitom., apud

ibid., p. 407.)
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57r. arriver a Paris et s'assurer au moins de la persoiine et des tresors

(le Briinehilde '. La veuve du roi Sighebert se trouva bientot en pre-

sence de son mortel ennemi, sans autre protection que sa beaute,

ses larines et sa coquetterie feminine. Elle avait a peine vingt-huit

ans; et quelles que fussent a son egard les intentions haineuses du

niari de Fredegonde, peut-etre la grace de ses manieres, cette grace

([ue les contemporains ont vantee, eiit-elle fait sur lui une certaine

impression, si d'autres charmes, ceux du riche tresor dont la renora-

mee parlait aussi, ne I'avait d'avance preoccupe. Mais Tun des fils

du roi de Neustrie, qui accompagnaient leur pere, Merowig, le plus

age des deux, fut vivement touche a la vue de cette femme si

attrayante et si malheureuse, et ses regards de pitie et d'admiration

n'echapperent pas a Brunehilde.

576 Soit que la sympathie du jeune liomme fut pour la reine prison-

niere une consolation, soit qu'avec le coup d'oeil d'une femme habile

en intrigues elle y entrevit un moyen de salut, elle employa tout ce

qu'elle avait d'adresse a flatter cette passion naissante, qui devint

presque aussitot de I'amour le plus aveugle et le plus emporte. En

s'y abandonnant, Merowig allait devenir I'ennemi de sa propre fa-

mille, I'instrument d'une haine implacable contre son pere et contre

tons les siens. Peut-etre ne se rendait-il pas bien compte de ce qu'il

y aurait de criminel et de dangereux pour lui dans cette situation

violente; peut-etre, prevoyant tout, s'obstina-t il, en depit du danger

et de sa conscience, a suivre sa volonte et son penchant. Quoi qu'il

. en soit, et quelle que fut I'assiduite de Merowig aupres de la veuve

de son oncle, Hilperik ne s'apercut de rien, tout occupe qu'il etait

a faire compter et inventorier les sacs d'or et d'argent, les coffres

de joyaux et les ballots d'etoffes precieuses*. II se trouva que leur

nombre allait au dela de ses esperances, et cette heureuse decou-

verte, influant tout a coup sur son humeur, le rendit plus doux et

plus clement envers sa prisonniere. Au lieu de tirer une vengeance

1. ... Cliilpericus rex Parisius venit, adprehensaraque Bruniohililera... thesaurosque

ejus quos Parisius detulerat, abstulit... (Greg. Turon. Hist. Franc., lib. V, apud Script,

rer. gallic, et francic, t. II, p. 233.)

2. Ibid., p. 245.
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cruelle du mal qu'elle avait voulii lui faire, il se contenta de la punir i7(,

par un simple exil, et lui abandonna meme, avec une sorte de cour-

toisie, une petite portion du tresor dont il venait de la depouiller.

Brunehilde, traitee plus humainement qu'elle-meme n'eut ose I'espe-

rer en consultant son propre coeur, partit sous escorte pour la ville

de Rouen, qui lui etait assignee comme lieu d'exil; la seule epreuve

vraiment douloureuse qu'elle eut a subir apres tant de craintes,

fut de se voir separee de ses deux filles, Ingonde et Chlodoswinde,

que le roi Hilperik, on ne salt pourquoi, fit conduire et garder a

Meaux •

.

Ce depart laissa le jeune Merowig tourmente d'un chagrin d"au-

tant plus vif qu'il n'osait le confier a personne; il suivit son pere au

palais de Braine, sejour assez triste pour lui, et qui, maintenaiit

surtout, devait lui paraitre insupportable. Fredegonde nourrissait

contre las enfants de son mari une haine de belle-mere, qui, a defaut

de tout autre example, aurait pu devenir proverbiale. Tout ce que

leur pera avait pour eux de tendresse et de complaisance excitait sa

jalousie et son depit. Elle desirait leur mort, at celle de Tlieodebert,

tue I'annee precedente, lui avait cause une grande joie'^. Merowig.

comme chef future de la famille, etait maintenant le principal objet

de son aversion et des persecutions sans nombre qu'elle avait I'art

de susciter contre ceux qu'elle haissait. Le jeune prince aurait voulu

quitter Braine et aller trouver a Rouen celle dont les regards et

peut-etre les paroles lui avaient fait croire qu'elle I'aimait; mais il

n'avait ni mojens ni pretexte pour tenter surement ce voyage. Son

pere lui- meme, sans se douter de ce qu'il faisait, lui en fournit

bientot I'occasion,

Hilperik, tenaca dans ses projets plutot par lenteur d'esprit que

par energie de caractere, apres avoir regie de son mieux les affaires

de la Neustrie, songea a faire une nouvelle tentative sur les villes

1. ... Brunicliildem apud Rotomagensera civitatem in exilium trusit... Filias vero ejus

Meldis iirbe teneri prfficepit. (Greg. Turou. Hist. Franc., lib. V, apud Script, rer. gallic,

et francic, t. II, p. 233.)

2. ... Eo quod Guntcliramnus (dux) Fredegnndis regiuie occultis amicitiis potiretur pm
interfectione Theodoberti... (Ibid., p. 246.)
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576 qui avaient ete le sujet d'une guerre de deux annees entre son frere

et lui. Ces villes, reprises par les generaux austrasiens un peu avant

la mort de Sighebert, venaient toutes de reconnaitre I'autorite de

son fils, a I'exception de Tours, dont les habitants, plus precaution-

neux pour I'avenir, parce qu'ils etaient moins eloignes du centre de

la Neustrie, preterent serment au roi Hilperik. II s'agissait done

d'entreprendre encore une fois cette campagne si souvent recom-

uiencee contre Poitiers, Limoges, Cahors et Bordeaux. Entre les

deux fils qui lui restaient depuis la mort de Theodebert, Hilperik

ohoisit, pour commander la nouvelle expedition, celui qui ne s'etait

pas encore fait battre; c'etait Merowig. Son pere lui confia une

petite armee, et lui ordonna de prendre le chemin du Poitou'.

Cette direction n'etait pas celle quelejeune homme aurait suivie

(le preference s'il eut ete libre de marcher a sa fantaisie ;,car il avait

dans le coeur une tout autre passion que celle de la gloire et des

combats. En cheminant a petites journees vers le cours de la Loire

avec ses cavaliers et ses pietons, il pensait a Brunehilde, et regret-

tait de ne pas se trouver sur une route qui put au moins le rappro-

cher d'elle. Cette idee Toccupant sans cesse lui fit bientot perdre de

vue I'objet de son voyage et la mission dont il etait charge. Parvenu

a Tours, au lieu d'une simple halte, il fit dans cette ville un sejour

de plus d'une semaine, pretextant le desir de celebrer les fetes de

Paques a la basilique de Saint-Martin ^. Durant ce temps de repos,

il s'occupait, non de preparer a loisir son plan de campagne, raais

. d'arranger des projets d'evasion, et de se composer par tons les

moyens possibles, avec des objets de grand prix et d'un volume

peu considerable, un tresor facile a transporter. Pendant que ses

soldats couraient les environs de la ville, pillant et ravageant tout,

il ranconna jusqu'au dernier ecu un partisan devoue de son pere,

Leudaste, corate de Tours, qui I'avait accueilli dans sa maison avec

1. Chilpericus vero (ilium suum Merovechum cum exercitu Pictavis dirigit. (Hist,

Franc, lib. V, apud Script, rer. (jaltic. et francir , t. II, p. 233.)

2. At ille, relicta ordinatione patris, Turoiiis veiiit, ibiquo et dies sanotos PasoLa>

tenuit. (Greg. Turon.. apud ibid.)
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toutes sortes de respects '. Apres avoir depouille cette maison de ce 576

qu'elle renfermait de plus precieux, se trouvant maitre d'une somme

suffisante pour I'execution de ses desseins, il sortit de Tours, fei-

gnant d'aller voir sa mere qui etait religieuse au Mans depuis que

Hilperik Tavait repudiee pour epouser Fredegonde. Mais, au lieu

d'accomplir ce devoir filial et de rejoindre ensuite son armee, il passa

outre et prit la route de Rouen par Chartres et par Evreux ^.

Soit que Brunehilde s'attendit a un pareil temoignage d'affection,

soit que I'arrivee du fils de Hilperik fiit pour elle une cause de sur-

prise, elle en eut taut de joie, et Tamour entre eux alia si vite, qu'au

bout de quelques jours la veuve de Sigliebert avait entierement ou-

blie son mari et consentait a epouser Merowig^ Le degre d'affinite

rangeait ce mariage dans la classe des unions prohibees par les lois

de I'Eglise; et, bien que le scrupule religieux eut peu de prise sur la

conscience des deux amants, ils risquaient de se voir contrarier

dans leur desir, faute de trouver un pretre qui vouliit exercer son

ministere en violation des regies canoniques. L'eglise metropoli-

taine de Rouen avait alors pour eveque Prietextatus, Gaulois d'ori-

gine, qui, par une singuliere rencontre, etait le parrain de Merowig,

et qui, en vertu de cette paternite spirituelle, conservait pour lui,

depuis le jour de son bapteme, une veritable tendresse de pere *.

Get homme, d'un cceur facile et d'un esprit faible, ne put resistor

aux vivos instances et peut-etre aux emportements fougueux du

jeune prince qu'il appelait son fils, et, malgre les devoirs de son

ordre, il se laissa entrainer a benir le mariage du neveu avec la veuve

de I'oncle.

Dans ce declin de la Gaule vers la barbaric, I'impatience et I'ou-

1. Multum enim regionem illam exercitiis ejus vastavit. (Greg. Turon. Hist. Franc,

lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 233.) — Adveniente autem Turonis

Merovecho , omnes res ejus Merovechus usquequaque diripuit. (Ibid., p. 261.) — Voyez

ci-apres, Clnquieme recit.

2. Ipse vero simulans ad matrem suam ire velle, Rothomagum petiit. (Ibid., p. 233.)

3. Et ibi Brunicbildi regin» conjungitur, eamque sibi in matrimonio sociavit.

(Ibid.)

4. « Proprium mibi esse videbatur, quod tllio raeo Merovecho erat, quem de lavacro

regeneratione excepi. » (Ibid., p. 245.)
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i7s bli (le toiite regie etaient la maladie du siecle; et, pour tous les es-

prits, meme les plus eclaires, la fantaisie individuelle ou I'inspira-

tion du moment tendait a remplacer I'ordre et la loi. Les indigenes

suivaient trop bien en cela rexem})le des conquerants germains, et

la mollesse des uns concourait au meme but que la brutalite des

autres. Obeissant en aveugle a un mouvement de sympatliie, Pra}-

textatus celebra secretement la messe de mariage pour Merowig et

Brunehilde, et tenant, selon les rites de lepoque, la main des deux

epoux, il prononca les formules sacramentelles de la benediction

conjugale, acte de condescendance qui devait un jour lui couter la

vie, et dont les suites ne furent pas moins fatales au jeune impru-

dent qui le lui avait arrache '.

Hilperik se trouvait a Paris, pleiri d'esperance pour le succes de

I'expedition d'Aquitaine, lorsqu'il recut I'etrange nouvelle de la fuite

et du mariage de son fils. Au violent acces de colere qu'il eprouva

se joignaient des soupcons de trahison et la crainte d'un complot

ourdi contre sa personne et son pouvoir. Afin de le dejouer, s'il en

etait temps encore, et de soustraire Merowig a I'influence et aux

mauvais conseils de Brunehilde, il partit aussitot pour Rouen, bien

resolu de les separer Tun de I'autre et de faire rompre leur union ^.

Cependant les nouveaux epoux, tout entiers aux premieres joies du

mariage, n'avaient encore songe qu*a leur amour, et, malgre son es-

prit actif et plein de ressources, Brunehilde se vit prise au depourvu

par I'arrivee du roi de Neustrie. Pour ne pas tomber entre ses mains

dans le premier feu de sa colere, et gagner du temps s'il etait pos-

sible, elle imagina de se refugier avec son mari dans une petite

eglise de Saint-Martin, batie sur les remparts de la ville. C'etait une

de ces basiliques de bois, communes alors dans toute la Gaule, et dont

la construction elancee, les piliers formes de plusieurs troncs d'arbres

lies ensemble, et les arcades necessairement aigues a cause de la

difficulte de cintrer avec de pareils materiaux, ont fourni, selon toute

1

.

Voyez ci-apres, Quatrifeme rt^cit.

2. Heec audiens Chilporicus, quoJ scilicet contra fas legemque canonicara uxorera

patrui accepisset, valJe amariis, dicto citius ad supra monioratuin oppidiim dirigit. (Greg.

'riirnii. Ilisl. I''niiir., lili. V, apud Script, rer. gallic, et fraiicic, t. II, p. 233.)
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apparence, le type originel clu stjde a ogives, qui, plusieurs siecles 573

apres, fit invasion dans la grande architecture *.

Quoiqu'un pareil asile fut tres-incommode a cause de la pauvrete

des logements, qui, attenant aux murs de la petite eglise et partici-

pant a ses privileges, servaient d'habitation aux refugies, Merowig

et Brunehilde s'y etablirent, decides a ne point quitter ce lieu tant

qu'ils se croiraient en peril. Ce fut vainement que le roi de Neustrie

mit en usage toutes sortes de ruses pour les attirer dehors ; ils n'en

furent point dupes : et comme Hilperik n'osait employer la violence,

craignant d'appeler sur sa tete la redoutable vengeance de saint

Martin, force lui fut d'entrer en capitulation avec son fils et sa

belle-fille. lis exigerent, avant de se rendre, que le roi leur promit,

sous le serment, de ne point user de son autorite pour les separer

I'un de I'autre. Hilperik fit cette promesse, mais d'une maniere

adroitement perfide, qui lui laissait toute liberte d'agir comme bon

lui semblerait; il jura que, si telle etait la volonte de Dieu, il ne les

separerait point ^. Quelque ambigus que fussent les termes de ce

serment, les refugies s'en contenterent, et, moitie par lassitude,

moitie par persuasion, ils sortirent de I'enceinte privilegiee a la-

quelle I'eglise de Saint-Martin de Rouen communiquait son droit

d'asile. Hilperik, un pen rassure par la contenance soumise de son

fils, retint prudemment sa colere et ne laissa rien deviner de ses

soupcons ; il embrassa meme les deux epoux et se mit a table avec

eux, affectant a leur egard un air de bonhomie paternelle. Apres

avoir passe de la sorte deux ou trois jours dans une parfaite dissi-

mulation, il emmena subitement Merowig, et prit avec lui le che-

min de Soissons, laissant Brunehilde a Rouen sous une garde plus

severe *.

1. At illi quum hac cognovissent, quod eosdem separare decerneret, ad basilicam

Sancti Martini, quse super muros oivitatis ligneis tabulis fabricata est, confugium faciunt.

(Greg. Turon. Hist. Franc, liv. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 233.)

2. Rex vero adveniens, quum in multis ingeniis eos exinde auferre niteretur, et illi

dolose eum putantes facere non crederent, juravit eis dicens : «Si, inquit^ voluntas Dei

fuerit, ipse hos separare non conaretur. » flbid.)

3. Hccc illi sacramenta audientes, de basilica egressi sunt, exosculatisque et dignanter
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578 A quelques lieues en avant de Soissons, le roi de Neustrie et son

jeuno compagnon de voyage fiirent arretes par les nouvelles les

plus siuistres. La ville etait assiegee par une armee d'Austrasiens
;

Fredegonde, qui y sejournait en attendant le retour de son mari,

avait a peine eu le temps de prendre la fuite avec son beau-fils

Chlodowig et son propre fils encore au berceau. Des recits de plus

en plus positifs ne laisserent aucun doute sur les circonstances de

cette attaque inattendue. C'etaient les transfuges d'Austrasie, et a

leur tete Godewin et Sigoald, qui, abandonnant Hilperik pour le

jeune roi Hildebert 11, sur le point de rentrer dans leur pays, signa-

laient cet acte de resipiscence par un coup de main audacieux contre

la capitale de la Neustrie. Leur armee peu nombreuse se eomposait

surtout d'habitants de la campagne remoise, gens turbulents qui, au

premier bruit d'une guerre avec les Neustriens, passaient la fron-

tiere pour aller faire du butin sur le territoire ennemi'. Le roi

Hilperik n'eut pas de peine a rassembler entre Paris et Soissons des

forces considerables. 11 marcha sur-le- champ au secours de la ville

assiegee ; mais, au lieu d'attaquer vivement les Austrasiens, il se

contenta de leur montrer ses troupes et de leur envoyer un message,

esperant qu'ils se retireraient sans combat. Godewin et ses compa-

gnons repondirent qu'ils etaient la pour se battre. Mais ils se batti-

rent mal, et Hilperik, vainqueur pour la premiere fois, entra joyeux

dans la capitale de son royaume ^.

Cette joie fut pour lui de courte duree, et de graves reflexions

ne tarderent pas a le rendre inquiet et soucieux. 11 lui vint a I'esprit

acoeptis, epulavit cum eis. Post dies vero paucos, adsumto secum rex Merovecho, Sues-

sionas rediit. (Greg. Turon. Hist. Fvanc, lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic.,

t. II, p. 233.)

1. ... CoUecti aliqui de Campania Suessionas urbeiu adgrediuntur , fugataque ex ea

Fredegunde regina, atque Clilodoveclio Hlio Chilperici, volebant sibi subdere civitatem...

Gpdinus autem... caput belli istius fuit. (Ibid.) — Siggo quoque referandarius... ad Cliil-

debertura regcm Sigiberti iiliuin, relicto Chilperico, transivit. (Ibid., p. 234.)

2. ... Quod ut Chilpericus rex comperit, cum exorcitu illuc direxit, mittens nuntios ue

sibi injuriam facerent... Illi autem, hixo negligentes, pra'parantur ad bellum : commis-

soque prselio invaluit pars Chilperici... Kugatisque reliquis^ Suessionas ingreditur. (Ibid.,

p. 233.)
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que la tentative des Austrasiens centre Soissons etait le resultat d'un 575

complot trame par les intrigues de Brunehilde, que Merowig en avait

eu connaissance, qu'il y avait trempe, et que son air de soumission

et de bonne foi n'etait qu'un masque d'hypocrisie'. Fredegonde

saisit le moment pour envenimer par des insinuations perfides la

conduite imprudente du jeune liomme. Elle lui preta de grands

desseins dont il etait incapable, I'ambition de detroner son pere et

de regner sur toute la Gaule avec la femme qui venait de s'unir a

lui par un mariage incestueux. Grace a ces adroites manoeuvres, les

soupcons et la defiance du roi s'accrurent au point de devenir une

sorte de terreur panique. S'imaginant que sa vie etait en peril par

la presence de son fils, il lui fit enlever ses armes, et ordonna qu'il

fut garde a vue jusqu'a ce qu'une resolution definitive eut ete prise

a son egard^

Quelques jours apres, une ambassade envoyee par les seigneurs

qui gouvernaient I'Austrasie au nom du jeune roi Hildebert, et

chargee de desavouer la tentative de Godewin comme un acte de

guerre privee, se rendit aupres de Hilperik. Le roi de Neustrie

aff"ecta un si grand amour de la paix et tant d'amilie pour son neveu,

que les envoyes ne craignirent pas de joindre a leurs excuses une

demande dont le succes etait fort douteux, celle de la mise en liberte

de Brunehilde et de ses deux filles. Dans toute autre circonstance,

Hilperik se fut bien garde de relacher, a la premiere requete, un

ennemi tombe en son pouvoir; mais, frappe de I'idee que I'epouse de

Merowig bouleverserait son royaume, et saisissant I'occasion de

faire avec bonne grace un acte de prudence, il accorda sans peine ce

qu'on lui demandait ^

1. Quae postquam acta sunt^ rex, propter conjugationem Brunichildis, suspectum habere

coepit Merovechum filium suum dicens^ hoc prselium ejus nequitia surrexisse... (Greg.

Turon. Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, p. 233.)

2. Spoliatumque ab armis, datis ciistodibus, libere custodiri prfficepit, traetans quid

de eo in posterum ordinaret. (Ibid.) — Adriani Valesii Rer. francic, lib. X, p. 73.

3. Tunc quoque Chilpericus legationem suscepit Childeberti junioris, nepotis sui^ petentis

matrem suam sibi reddi Brunichildem. Cujus ille non aspernatus preces, earn cum mu-

nere pacis poscenti remisit filio. (Aimoini De gest. Franc, apud Script, rer. gallic et

francic, t. Ill, p. 73.)
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676 A cette revocation inesperee dps ordros qui la retenaient en exil,

Ih'iiiu'liilde s'empressa de quitter Rouen et la Neustrie au plus vite,

(•online si la terre eut trendjle sous ses pieds. Dans la crainte du

niuindre retard, elle brusqua ses preparatifs de voja<,^e, et resolut

meme de partir sans son bagage, qui, malgre I'enorme diminution

«pril avait subie, etait encore d'une grande valeur. Plusieurs niilliers

de pieces d'or et plusieurs ballots renferraant des bijoux et des tissiis

de prix furent confies par son ordre a I'eveque Pr?etextatus, qui, en

acceptant ce riche depot, se compromit une seconde fois, et encore

})lus gravement que la premiere, pour I'amour de son filleul Mero-

\vig *. Partie de Rouen, la mere de Hildebert II alia trouver a Meaux

ses deux filles
;
puis, evitant I'approche de Soissons, elle se dirigea

vers I'Austrasie, ou elle arriva sans ol^stacle. Sa presence, vivement

flesiree dans ce pays, ne tarda pas a y causer de grands troubles, en

excitant la jalousie des chefs puissants et ambitieux qui voulaient

rester seuls charges de la tutelle du jeune roi.

Le depart de Brunehilde ne mit fin ni aiix defiances du roi Hilpe-

rik ni a ses mesures de rigueur contre son fils aine. Merowig, prive

de ses armes et de son baudrier militaire, ce qui, selon les moeurs

des Germains, etait une sorte de degradation civique, continua d'etre

tenu aux arrets sous une garde sure. Des que le roi se fut remis de

I'agitation que tant d'evenements coup sur coup lui avaient causee,

il revint a son eternel projet de conquete sur les cinq villes d'Aqui-

taine, dont une seule, celle de Tours, etait en sa possession. N'ayant

plus a choisir entre ses deux fils, il remit a Chlodowig, en depit de

son ancienne mesaventure, le commandement de cette nouvelle expe-

dition. Le jeune prince eut ordre de se diriger sur Poitiers, et de

rassembler autant d'hommes qu'il le pourrait dans la Touraine et

dans rAnjou^. Aj^ant leve une petite armee, il s'empara de Poitiers

1. ... Duo volucla, speciebus et diversis ornameutis referta : qua? adpretiabantur am-

plius quam tria millia solidoruni. ScJ ct sacculum cum iiuniismatis auri poiidere tenentem

quasi millia duo... Quia res ejus, id est quinque sarcinas, connucudatas liaberem... (Greg.

Turon. Hint. Franc, lib. V, apud ScriiU. rer. ijallic. et fraiicic, t. 11, p. 245.)

2. CLilpericus rex Clilodovecluim lilium suum Turoiiis transniisit. Qui , corigregato

e.xcTcitu, iu teiniinum Turonicuin et Aiule<favuiu... (Ibid., p. 239.)
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sans resistance, et y tit sa jonction avec des forces beaucoup plus 575

considerables que liii amenait du Midi un grand seigneur d'origine

gauloise, appele Desiderius.

C'etait un homme de haute naissance, possesseur de grands biens

aux environs d'Alby, turbulent et ambitieux sans aucun scrupule,

comma on Tetait alors, mais ajant, de plus que ses concurrents d'ori-

gine barbare, quelque largeur dans les vues et d'assez grands talents

militaires. Gouverneur d'un district voisin de la frontiere des Goths,

il s'etait rendu redoutable a cette nation ennemie des Gallo-Franks,

et avait acquis par ses actions d'eclat beaucoup de renom et d'in-

fluence parmi les Gaulois meridionaux K Le grand nombre d'hommes

bien equipes qui vinrent, sous ses ordres, se joindre aux troupes

neustriennes, etait dii a cette influence ; et du moment que les deux

armees n'en firent plus qu'une, ce fut Desiderius qui en prit le com-

mandement. Jugeant en homme de guerre et en politique I'idee mes-

quine d'aller surprendre une a une quatre villes separees par des

distances considerables, il substitua aux projets de Hilperik un plan

de conquete de tout le pays compris entre la Loire, I'Ocean, les Py-

renees et les Cevennes. Ce projet d'invasion territoriale n'admettant

aucune distinction entre les villes qui dependaient de I'Austrasie et

celles qui appartenaient au royaume de Gonthramn, Desiderius n'e-

pargna point ces dernieres, et commenca par s'emparer de Saintes,

qui lui ouvrait le chemin de Bordeaux-.

A la nouvelle de cette agression qu'il n'avait nuUement prevue, le

roi Gonthramn sortit pour la seconde fois de son inaction habi-

tuelie ; il fit partir en grande hate, avec des forces suffisantes, le

celebre Eonius Mummolus, patrice de Provence, qui avait alors dans

toute la Gaule la reputation d'etre invincible. Mummolus, s'avan-

cant a grandes journees par la plaine d'Auvergne, entra dans le ter-

ritoire de Limoges, et forca Desiderius a abandonner la contree de

1. Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II,

p. 239. — Desiderius Francorum dux, Gothis satis iiifestus... (Chi'on. Joannis Biclariensis,

apud ibid., t. II, p. 21.)

2. Usque Saritonas transiit^ eamque pervasit. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, apud

Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 239.)
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57« I'ouest pour se porter a sa rencontre *. Les deux armees, comman-

dees par deux hommes de race gauloise, furent bientot en pre-

sence ; il se livra entre elles une bataille rangee, une de ces batailles

qu'on ne voyait plus en Gaule depuis que la tactique romaine avait

fait place a la guerre d'escarmouche ot de partisans, la seule que

comprissent les barbares. La victoire fut vivement disputee; mais

elleresta, comme toujours, aMummolus, qui contraignit son adver-

saire a la retraite, apres un carnage efl'rojable. Les chroniques par-

lent de cinq mille hommes tues d'un cote et de vingt-quatre mille de

I'autre; la chose est difficile ;'i croire : mais cette exageration montre

a quel point fut frappee I'imagination des contemporains.

Voyant I'armee neustrienne totalement detruite , Mummolus

retourna en arriere, soit que telles fussent ses instructions, soit qu'il

crut avoir assez fait^. Quoique victorieux, il concutune grande estime

pour I'habilete de I'liomme qui venait de se mesurer avec lui ; et,

plus tard, cette opinion servit a les reunir tous deux dans une

entreprise qui ne tendait a rien moins qu'a fonder un nouveau

royaume sur le territoire gaulois. Desiderius se retrouva en peu de

temps a la tete d'une nombreuse armee, et, aide par la sympathie

de race et par son credit personnel sur I'esprit des Gallo-Romains,

il reprit ses operations militaires avec un succes que rien ne vint

plus interrompre. Cinq ans apres, de Dax a Poitiers et d'Alby a

Limoges, toutes les villes appartenaient au roi de Neustrie ; et le

Romain auteur de cette conquete, installe dans Toulouse, I'ancienne

capitale des Visigoths, exercait, avec le titre de due, une sorte de

vice-royaute ^

Merowig avait deja passe plusieurs mois dans un etat de demi-

captivite, lorsque son arret fut prononce par le tribunal domestique

1. Mummolus vero patricius (iuntchramni regis, cum magno exevcitu usque Lemovi-

cinum transiit, et contra Desiderium ducem Cliilperici regis bellum gessit. (Greg. Turon.

Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, el francic, t. II, p. 239.)

2. In quo prselio cecidere de exercitu ejus quinque millia ; de Desiderii vero viginti

quatuor millia. Ipse quoque t)esiderius fugiens vix evasit. Mummolus vero patricius per

Arvernum rediit... (Ibid.)

3. Ibid., p. 281, 282, 296, 303, etc.
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ou la voix de sa belle-mere Fredegonde etait la voix preponde- 575

rante. Cet arret sans appel le condamnait a perdre sa chevelure,

c'est-a-dire a se voir retranclie de la famille des Merowigs. En effet,

d'apres une coutume antique et probablement rattachee autrefois

a quelque institution religieuse , I'attribut particulier de cette

famille , et le sjrabole de son droit hereditaire a la dignite royale,

etaient une longue chevelure, conservee intacte depuis I'instant de

la naissance, et que les ciseaux ne devaient jamais toucher. Les

descendants du vieux Merowig se distinguaient par la entre tous

les Francs; sous le costume le plus vulgaire, on pouvait toujours

les reconnaitre a leurs cheveux qui, tantot serres en natte, tantot

flottant en liberte, couvraient les epaules et descendaient jusqu'au

milieu des reins '. Retrancher la moindre partie de cet ornement,

c'etait profaner leur personne, lui enlever le privilege de la con-

secration, et suspendre ses droits a la souverainete ; suspension

que I'usage limitait, par tolerance , au temps necessaire pour que

les cheveux, croissant de nouveau, eussent atteint une certaine

mesure.

Un prince merovingien pouvait siibir de deux facons cette

decheance temporaire : ou ses cheveux etaient coupes a la maniere

des Franks, c'est-a-dire a la hauteur du col; ou bien on le tondait

tres-court, a la mode romaine, et ce genre de degradation, plus

hum-iliant que I'autre, etait ordinairement accompagne de la ton-

sure ecclesiastique. Telle fut la decision severe prise par le roi Hil-

perik a I'egard de son fils; le jeune homme perdit du meme coup

le droit de regner et le droit de porter les armes. II fut ordonne

pretre malgre lui, au mepris des canons de I'Eglise, contraint de

rendre I'epee et le baudrier militaire qui lui avaient ete donnes solen-

nellement, selon la coutume germanique, de se depouiller de toutes

les pieces de son costume national et de revetir I'habit romain,

1. Solemne enim est Francoinim regibus muiquairi tonderi : seJ a piieris intonsi manent

:

csesaries tota decenter eis in liuraeros pvopendet : antei'ior coma e fronte discriminata in

utrumque latus defiexa.., Idque veliit insigne quoddam eximiaque honoris pr£erogativa

regio generi apud eos tribuitur. Subditi enim orbiculatim tondentur... (Agathirehistor.,

a^ni •Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 49.)
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•76 (|ni Mali \o costume dii c-lerge'. Merowig rerut I'ordre de mouter

a clieval dans oet acfoiitreiuent si peu d'accord avec ses go&ts,

et de part ir pour lo monastere de Saint-Calais pres du Mans, ou il

devait se lornici', dans une complete reclusion, aux regies de la

discipline ecclesiastique. Escorte par des cavaliers amies, il se mit

en route sans espoir de fuite ou de delivrance, niais console peut-

etre par ce dicton populaire fait pour les meinbres de sa faniille vic-

times d"un sort pareil au sien : « Le bois est encore vert, les feuilles

« repousseront ^ »

II y avait alors dans la basilique de Saint-Martin de Tours, le plus

respecte des asiles religieux, un refugieque leroi Hilperik cherchait

a en faire sortir atin de niettre la main sur lui. C'etait I'Austrasien

Gonthramn-Bose, accuse par le bruit public d'avoir tue de sa propre

main lejeune Theodebert, ou tout au moins de I'avoir laissemassacrer

par ses soldats, lorsqu'en ennemi genereux il pouvait lui accorder

la vie ^. Surpris au centre de TAquitaine par la terrible nouvelle du

meurtre de Sighebert, et craignant, non sans motif, de tomber entre

les mains du roi de Neustrie, il etait venu se mettre en siirete sous

la protection de saint Martin. A cette sauvegarde mysterieuse se

joignait, pour assurer au due Gontliramn une complete securite,

I'intervention plus visible, mais non moins efficace, de I'eveque de

Tours, Georgius Florentius Gregorius, qui veillait avec fermete

au maintien des droits de son eglise et surtout du droit d'asile.

Quelque peril qu'il y eiit alors, au milieu de la societe bouleversee,

a defendre la cause des faibles et des proscrits contre la force brutale

et la mauvaise foi des liommes puissants, Gregoire montrait, dans

1. Post lia'c Mevoveclius, quuin in custodia a patre retineretur, tonsiiratus est, muta-

taque veste, qua clericis uti nios est, pi'esbyter orJinatur... (Greg. Tiirou. Hist. Franc,

lib. V, apiid Script, rer. cjallic. et francic, t. II, p. 239.)

2. ... Et ad monasterium Cenomannicum , quod vocatur Aninsi.la, dirigitur ut ibi sa-

ccrdotali eriuliretur regula. (Ibid.) — « In viridi ligno liie frondes succisa- sunt, nee om-

niuo arescunt, sed velociter emergent ut crescere queant. » (Ibid., lib. II, p. 184.) —
Voyez Adriani Valesii Nolit. Galliar., p. 22, au mot Anninsula.)

3. Ut scilicet Guntcliramnura, qui tunc de morte Tbeodoberti impetebatur, ab basilica

sancta deberemus extrahere. (Greg. Turon. loo. (sup. cit.) — Voyez Deiixiiime rccit,

p. 248.
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cette lutte sans cesse renouvelee, une Constance que rien ne pouvait &76

lasser, et une dignite prudente mais intrepide.

Depuis le jour oii Gonthraran-Bose s'etait installe avec ses deux

filles dans I'une des maisons qui formaient le parvis de la basilique

de Saint-Martin , I'eveque de Tours et son clerge n'avaient plus un

seul moment de repos. II leur fallait tenir tete au roi Hilperik, qui,

altere de vengeance centre le refugie et n'osant le tirer par violence

hors de son asile, voulait, pour s'epargner le crime et les dangers

d'un sacrilege, contraindre les clercs eux-memes a le faire sortir de

I'enc^nte privilegiee. D'abord ce fut de la part du roi une invitation

amicale, puis des insinuations menacantes, puis enfin, comme les

messages et les paroles demeuraient sans effet, des mesures commi-

natoires, capables d'agir par la terreur non-seulement sur le clerge

de Tours, mais sur la population entiere.

Un due neustrien appele Rokkolen vint camper aux portes de la

ville, avec une troupe d'hommes leves sur le territoire du Mans. 11

etablit ses quartiers dans une maison qui appartenait a I'eglise me-

tropolitaine de Tours, et de la fit partir ce message adresse a I'e-

veque : « Si vous ne faites sortir le due Gonthramn de la basilique,

« je brulerai la ville et ses faubourgs. » L'eveque repondit avec

calme que la chose etait impossible. Mais il recut un second message

encore plus menacant : « Si vous n'expulsez aujourd'hui meme I'en-

« nemi du roi, je vais detruire tout ce qu'il j a de verdoyant a une

« lieue autour de la ville, si bien que la charrue pourra y passer '. »

L'eveque Gregoire ne fut pas moins impassible que la premiere fois,

et Rokkolen, qui, selon toute apparence, avait trop pen de monde

avec lui pour tenter quelque chose de serieux contre la population

d'une grande ville, se contenta, apres tant de jactance, de piller et

de demolir la maison qui lui servait de logement. Elle etait con-

1. Quod si nou faceremus, et civitatem, et omnia suburbana ejus juberet incendio con-

cremari. Quo audito mittimus ad eum legationem, dicentes : Usee ab antique facta non

fuisse, quiE hie fieri deposcebat... Sed (Rocolenus) mandata aspera remittit dicens : « Nisi

« hodie projeceritis Guntchramnum ducem de basilica, ita cuncta virentia qu;B sunt circa

« urbem adteram, ut dignus fiat aratro locus ille. » (Greg. Turon. Hisl. Franc, lib V,

apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 234 et 235.)

19
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sTa striiite eii pieces de bois reunies et fixees par des chevilles de fer

que les soldats maneeaux emporterent, avec le reste du butin, dans

leurs havresacs de cuir *. Gregoire de Tours se lelicitait de voir fiiiir

ainsi cette rude epreuve, lorsque de nouveaux embarras lui survinrent,

amenes par uiie complication d'evenements impossibles a prevoir.

Gonthramn-Bose presentait dans son caractere une singularite

remarquable. Germain d'origine, il surpassait en liabilete pratique,

en talent de ressources, en instinct de rouerie, si ce mot peufetre

employe ici, les hommes les plus delies parmi la race gallo-romaine.

Ce n'etait pas la mauvaise foi tudesque, ce mensonge brutal accom-

pagne d'un gros rire'^; c'etait quelque chose de plus raffine et de plus

pervers en meme temps, un esprit d'intrigue universel, et en quel*

que sorte nomade, car il allait s'exerrant d'un bout a I'autre de la

Gaule. Personnene savait mieux que cet Austrasien pousserles autres

dans un pas dangereux et s'en tirer a propos. On disait de lui que

jamais il n'avait fait de serment a un ami sans le trahir aussitot, et

c'est de la probablement que lui venait son surnom germanique''.

Dans I'asile de Saint-Martin de Tours, au lieu de mener la vie liabi-

tuelle d'un refugie de distinction, c'est-a-dire de passer le jour a boire

et a manger sans s'occuper d'autre chose, le due Gonthramn etait

a I'affut de toutes les nouvelles et s'informait du moindre evenement

pour taclier de le mettre a profit. II apprit d'une maniere aussi

prompte qu'exacte les mesaventures de Merowig, son ordination for-

cee et son exil au monastere de Saint-Calais. L'idee lui Vint de batir

- sur ce fondement un projet de d^livrance pour lui-meme, d'inviter

le fils de Hilperik a venir le joindre pour partager son asile et s'en-

tendre avec lui sur les nioyens de passer tons deux en Austrasie.

1. Quuiii in (loiuo ecclesi^' ultra Ligerini resicleret, domum ipsam, qua; clavis adtix.i

iTcit, distixit; Ipsos quoque clavos Conoinaniiiui, qui tunc cuui eodem advenerant, impletis

follibus jjortant , annonas evertunt, ot cuncta devastdut. (Greg. Turon. , Hist. Frunc,

Hb. V, apud Script, rer. (jallic. et francic.) t. II, p. 235.)

2. ... Ipsis prodentibus Francis, quibus lamiliai-e ost ridendo Hdein IVangere... (K1h\ .

Vopisc, apud ibid., t. I, p. 541.)

3. Itose, en allt-mand moderne Bwse, signillc niaiiu, niiichunt. — ... Verunitaiuen nulli

amiconnn sacnuncntuni tlodit, (juod non protinus oniisi«set. (Greg. 'tiirOn. Hist. Franc.f

lib. V, apud ibid., t. IJ, p. 241.)
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Goiithramn-Bose comptait par la augmenter ses propres chances 576

d'evasion, de celles beaiicoup plus nombreuses que pourrait trouver

le jeune prince dans le prestige de son rang et le devouement de ses

amis. II confia son plan et ses esperances a un sous-diacre d'origine

franke, nomme Rikulf, qui se chargea, par amitie pour lui, d'aller

a Saint-Calais, et d'avoir, s'il etait possible, une entrevue avec Me-

rowig *

.

Pendant que le sous-diacre Rikulf s'aclieminait vers la ville du

Mans, Ga'ilen, jeune guerrier frank, attache a Merowig par le lien du

vasselage et par la fraternite d'armes, guettait aux environs de Saint-

Calais I'arrivee de i'escorte qui devait remettre le nouveau reclus

aux mains de ses superieurs et de ses geoliers. Des qu'elle parut, une

troupe de gens postes en embuscade fondit sur elle avec I'avantage

du nombre, et la contraignit de prendre la fuite abandonnant le pri-

sonnier confie a sa garde ^. Merowig, rendu a la liber te, quitta avec

ioie riiabit clerical pour reprendre le costume tout militaire de sa

nation, la chaussure attachee par de longues courroies croisant sur

la jambe, la tunique a manches courtes, serree, tombant a peine

iusqu'aux genoux, et le justaucorps de fourrures, sur lequel passait

le baudrier d'oii pendait I'epee '. C'est dans cet equipage que le mes-

sager de Gonthramn-Bose le rencontra incertain de la direction qu'il

devait suivre pour se mettre tout a fait en.surete. La proposition de

Rikulf fut accueillie sans beaucoup d'exaraen; et le fils de Hilperik,

escorte cette fois par ses amis, prit aussitot la route de Tours. Un

1. Hmc audieus Guntchramnus-Boso, qui tunc in basilica Sancti Martini, ut dixinius,

residebat, misit Riculfum subdiaconum, ut ei concilium occulte pneberet expetendi basi-

licam Sancti Martini. (Greg.Turon. Hint. Franc., lib.V, apud Script, rer. gallic, et francic.

t.II, p. 239.)

2. ... Ab alia parte Gailenus puer ejus advenit. Quumque parvum solatium qui euni

ducebant baberent^ ab ipso Gaileno in itinere excussus est... (Ibid.)

3. ... Quorum pedes primi perone setoso talos ad usque vinciebantur
;
genua, crura

Suvieque sine tegmine. Praster hoc vestis alta, stricta^ versicolor^ vix appropinquans po-

plitibus exertis : manic» sola bracbiorum principia velantes... Penduli ex liumero gladii

balteis supercurrentibus strinxerant clausa buUatis latera rhenonibus. (Sidon. Apollinar.

Epist. XX, apud Script, rer. gallic, el j'ra}it'ic., t. I, p. 793.)

—

Yoyez Monaclii Sanriallensis

de Gestis Caroli Macjni, lib; I, apud ibid.^ t. V,, p. 121; et Vitani Caroli Mayni per Eginhardiiiii

scriplam, apud ibid.^ p. 98.



^'Ji HiiciTs ni-:s ti;mi's MiiiioviMiiiiNs

516 liuuitoaii (le voyage, duiit le capuchon .so rabattait sur sa tete. lui

servait dc [)resei'vatif coiitre retonnement et ies risees qirauraii

excites la vue de cette tete de clerc sur Ies epaules d'uii soldat.

Arrive sous Ies murs de Tours, il mit pied a terre, et, la tete tou-

jours enveloppee dans le capuchon de son nianteau, il marcha vers

la basilique de Saint-Martin dont, en ce moment, toutes Ies jjortos

etaient ouvertes '

.

C'etait un jour de iete solennelle, et I'eveque de Tours, qui officiait

pontificalement, venait de donner aux fideles la communion sous Ies

deux especes. Les pa,ins qui setaient trouves de reste apres la con-

secration de I'eucliaristie couvraient I'autel, ranges sur des nappes a

cote du grand calice a deux anses qui contenait le vin. L'usage

voulait qu'a la fin de la messe ces pains, non consacres et simple

-

ment benits par le pretre, fussent coupes en morceaux et distribues

entre les assistants ; on appelait cela donner les eulogies. L'assem-

blee entiere, a I'exception des personnes excommuniees, avait part a

cette distribution laite par les diacres, comme celle de I'eucliaristie

etait faite par le pretre on I'eveque officiant ''. Apres avoir parcouru

la basilique, en donnant a cliacun sa portion de pain benit, les dia-

cres de Saint-Martin virent pres des portes un homme qui leur etait

inconnu, et dont le visage a demi enveloppe semblait indiquer de sa

part I'intention de ne pas se faire connaitre; ils passerent devant lui

avec mefiance et sans rien lui offrir.

L'humeur du jeune Merowig, naturellement violente, s'etait en-

core echauffee par les soucis et par la fatigue de la route. En se

1. ... Opertoque capite, indutusque vcste steculari, beati Martini teinplum expetiit.

(Greg. Tm-on. Hist. Fraiin., lib. V^ apiid Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 239.) —
Ces mots, opertoque capite, se trouvent eclaircis dans le sens que je leur attribue par le

passage suivant du meme auteur : Et tecto capite ne agnoscaris , siloam pete At ilk

ucreplo consilio, diun obtecto capite fugere niteretur, extraclo quidam gladio caput ejus cum

cucullo decidit. (Lib. VII, p. 310.) — L'usage des iiiauteau.x a capuchon avait passd des

Gaules a Rome. Voyez les satires do .luvi'iial, passim, et le \)l'\e Montfaucon, AntiqvUe

e.i jiliiitie'e.

2. Nobis autem missas celebrantibus, iu sanctam basilicam, aperta reperiens ostia,

ingressus est. (Greg. Turon., loc. sup. cit.). — l^ru:lutio D. Theod. Itiiimirt ad Greg.

Turoii., Hist. Franc, apud ihid.^ [). ito.
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voyant prive d'une faveur que tous les assistants avaient obtenue, il

tomba dans un acces de depit furieux. Traversant la foule qui rem-

plissait la nef de Teglise, il penetraj usque dans le choeur ou se trou-

vait Gregoire avec un autre eveque, Raghenemod, Frank d'origine,

qui venait de succeder a saint Germain dans la metropole de Paris.

Parvenu en face de I'estrade ou siegeait Gregoire dans ses habits

pontificaux, Merowigluiditd'un ton brusque etimperieux: «Eveque,

« pourquoi ne me donne-t-on pas des eulogies comme au reste des

« fideles? Dis-moi si je suis excommunie *. » A ces mots, il rejeta en

arriere le capuchon de son manteau, et decouvrit aux regards des

assistants son visage rouge de colere, et I'etrange figure d'un soldat

tonsure.

L'eveque de Tours n'eut pas de peine a reconnaitre I'aine des fils

du roi Hilperik, car il I'avait vu souvent et savait deja toute son liis-

toire. Le jeune fugitif paraissait devant lui charge d'une double

infraction aux lois ecclesiastiques, le mariage a I'un des degres pro-

hibes et la renonciation au caractere sacre de la pretrise, faute si

grave, que les casuistes rigides lui donnaient le nom d'apostasie.

Dans I'etat de culpabilite flagrante ou le placaient le costume secu-

lier et les armes qu'il avait sur lui, Merowig ne pouvait, sans passer

par I'epreuve d'un jugement canonique, etre admis ni a la commu-

nion du pain et du vin consacres, ni meme a celle du pain simple-

ment benit, qui etait comme une figure de I'autre. C'est ce que repon-

dit l'eveque Gregoire avec son calme et sa dignite ordinaires, Mais

sa parole a la fois grave et douce ne reussit qu'a augmenter I'empor-

tement du jeune homme, qui, perdant toute mesure et tout respect

pour la saintete du lieu, s'ecria : « Tu n'as pas le pouvoir de me sus-

« peudre de la communion chretienne, sans I'aveu de tes freres les

« eveques, et si, de ton autorite privee. tu me retranches de ta com-

1. ... Petiit, ut ei eulogias dare delieremns. Evat autem tunc nobiscum Hagnemodus

Parisiacaj sedis episcopus, qui saiicto Germano successerat. (Greg. Turon. Hist. Franc.^

lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. 11 , p. 239.) — En rendant le disconrs

direct, j'ai employe une formule d'allocution trfes-commune dans I'histoire de Gregou-e

de Tours : Quid tihi riauin eat, o ppisrope , etc. — Voyez ci-apres
,
Quatrleme r^cit,

p. 319.
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:,i6 (( miinion, je mo conduirai en excommunie, je tuerai quelqu'iin iei '.

»

Ces mots, prononces d'nii ton farouche, epoiivanterent I'auditoire, et

firent iiur leveque una impression de tristesse profonde. Craignant

(le pousser a bout la frenesie de ce jeune barbare, et d'amener ainsi

de grands malheurs, il ceda par necessite ; et apres avoir, pour sau-

ver au moins les formes legales, delibere quelque temps avec son

oollegue de Paris, il fit donner a Merowig les eulogies qu'il recla-

mait ^.

Des que le fils de Hilperik, avec Gai'len, son frere d'armes, ses

jeunes compagnons et de nombreux serviteurs, eutpris un logeraent

dans le parvis de la basilique de Saint-Martin, I'eveque de Tours se

liata de remplir certaines formalites qu'exigeait la loi romaine, et

dont la principale consistait pour lui a declarer au magistrat com-

petent et a la partie civile I'arrivee de chaque nouveau refugie'.

Dans la cause presente, il n'j avait d'autre juge et d'autre partie

interessee que le roi Hilperik ; c'etait done a lui que la declaration

devait etre faite, quelle que fut d'ailleurs la necessite d'adoucir par

des actes de deference I'aigreur de son ressentiment. Un diacre de

I'egiise metropolitaine de Tours partit pour Soissons, ville rojale de

Neustrie, avec la mission de faire un recit exact de tout ce qui venait

d'avoir lieu. II eut pour compagnon, dans cette ambassade. un pa-

rent de I'eveque, appele Nicetius, qui se rendait a la cour de Hilperik

pour des affaires personnelles ^.

Arrives au palais de Soissons, et admis ensemble a I'audienee

royale, ils commencaient a expliquer les motifs de leur voyage lors-

1. Quod qmim refiitar emus, ipse claniare ca'pit et clicere, quod non recte euni a cuni-

munione sine fratrum conniventia suspenderemus... JMinabatur enim aliquos de populo

nostro interticere, si eommunionem nostram non meruisset. (Greg. Turon. Hist. Franc,

lib. Y, a]nid Script, rer. fiallir. et francic, t. II, p. £39.)

2. Illo autem h;\!C dicente, cum consensu fratris qui prreseiis erat, contestata causa ca-

nonica, eulogias a nobis accepit. Veritus autem sura, ne dum unum a communione sus-

pendebam, in multos existerem homicida. (Ibid.)

3. Loi de I'empereur Leon pour les asiles (466). —Voyez His loir e ecclesiastiqve de Fleury,

t. VI, p. 562.

4. ... Nicetius viv neptis mere, propriam liabens causam, ad Ciiilpcricum vegem abii

cum diacono nostro, qui regi fugam JMeroveclii narraret. (Greg. Turon. Hist. Franc.

lib. V, apud SiTijil. rer. (lallic el francic, t. II, p. 239.)
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que Fredegonde survint et dit : « Ce sont des espions, ils viennent w>

« s'inforraer ici de ce que fait le roi, afin d'aller ensuite le rapporter

a a Merowig. » Ces paroles sufflrent pour mettre en emoi I'esprit

soupconiieux de Hilperik ; I'ordre fut donne aussitot d'arreter Nice-

tius et le diacre porteur du message. On les depouilla de tout Tar-

gent qu'ils avaient sur eux, et on les conduisit aux extremites du

rojaume, d'ou ils ne revinrent I'un et I'autre qu'apres un exil de

sept mois *. Pendant que le messager et le parent de Gregoire de

Tours se voyaient traiter d'une si rude maniere, lui-meme recut de

la part du roi Hilperik une depeche concue en ces termes : « Chassez

(( I'apostat hors de votre basilique, sinon j'irai bruler tout le pays. »

L'eveque repondit simplement qu'une pareille chose n'avait jamais

eu lieu, pas meme au temps des rois goths qui etaient heretiques, et

qu'ainsi elle ne se ferait pas dans un temps de veritable foi chre-

tienne. Oblige par cette reponse de passer de la menace a I'efFet,

Hilperik se decida, mais avec mollesse ; et grace a I'instigation de

Fredegonde, qui n'avait aucune peur du sacrilege, il fut resolu que

des troupes seraient rassemblees, et que le roi lui-meme se mettrait

a leur tete pour aller chatier la ville de Tours et forcer I'asile de

Saint-Martin -.

En apprenant la nouvelle de ces preparatifs, Merowig fut saisi

d'une terreur dont I'expression se colorait d'un sentiment religieux.

« A Dieu ne plaise, s'ecria-t-il, que la sainte basilique de mon sei-

cf gneur Martin subisse aucune violence, ou que son pays soit desole

« a cause de moi ! » II voulait partir sur-le-cliamp avec Gonthramn-

Bose et tacher de gagner I'Austrasie, ou il se flattait de trouver au-

pres de Brunehilde un asile sur, du repos, des richesses et toutes

les jouissances du pouvoir ; mais rien n'etait pret pour ce long

1. Quibus visis, Fredegundis regiiia ait : « Exploratores sunt, et ad sciscitandum quid

i( agat rex advenerunt, ut sciant quid Merovecho renuntient, » Et statim exspoliatos in

exilium retrudi prsecepit, de quo mense septimo expleto relaxatl sunt. (Greg. Turon. Hist.

Franc, lib. V, apud Script, rev. gallic, et francic, t, II, p. 239.)

2. Igitur Chilpericus nuntios ad nosdirexit, dicens : « Ejicite apostatam illura de basi-

(( lica : sin autem aliud, totam regionem illam igiii succendam. » Quumque nos rescrip-

sissemus , impossibile esse quod temporibus ha?reticorum non fuerat Christianorum nunc

em porihus fieri, ipse exercitum commovet... (Ibid., p. 239 et 240.)
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578 voyage; ils n'avaient encore ni assez d'hommes autour d'eux ni assez

de relations au dehors. L'avis de Gonthramn tut qu'il f allait attendre

et ne pas se Jeter, par crainte du peril, dans un per'il beaucoup plus

grand'. Incapable de rien tenter sans le concours de son nouvel

ami, lo jeune prince cherchait un remede a ses anxietes dans des

actes de devotion fervente qui ne lui etaient pas ordinaires. II

resolut de passer toute une nuit en prieres dans le sanctuaire de la

basilique, et faisant apporter avec lui ses effets les plus precieux,

il les deposa comme offrande sur le tombeau de saint Martin
;
puis,

s'agenouillant pres du sepulcre^ il pria le saint de venir a son

secours, de lui accorder ses bonnes graces, de faire que la liberte

lui fut pronii)tement rendue, et qu'un jour il devint roi'^.

Ces deux souliaits, pour Merowig, n'allaient guere Tun sans I'autre,

et le dernier, a ce qu'il semble, jouait un assez grand role dans ses

conversations avec Gonthramn-Bose et dans les projets qu'ils fai-

saient en commun. Gonthramn, plein de confiance dans les res-

sources de son esprit, invoquait rarement I'appui des saints; mais,

en revanche, il avait recours aux diseurs de bonne aventure, afin

d'eprouver par leur science la justesse de ses combinaisons.Laissant

done Merowig prier seul, il depecha I'un de ses serviteurs vers une

femme, tres-habile a ce qu'il disait, qui lui avait predit, entre autres

choses, I'annee, le jour et I'heure oii devait mourir le roi Haribert ^

Interrogee, au nom du due Gonthramn, sur I'avenir qui lui etait

reserve a lui et au fils de Hilperik, la sorciere, qui probablement

les connaissait bien tous deux, donna cette reponse adressee a Gon-

1. ... Quum videret Merovecluis patrem suum in hac tleliberatione intentuni, adsiinilo

^^eciim Guutchramno duce ad Brunicliildem pergere cogitat, dicens : « Absit ut propter

(I meam personam basilica domini Martini violentiam perferat, aut regio ejus per me

« captivitati subdatur. » (Greg. Turon. Hist. Fninc, lib. Y, apud Script, rer. gatlic. ft

francic, t. II, p. 240.)

2. Et ingressus basilicam, dum vigilias ageret, res quas secum liabebat ad sepulchriiui

beat! Martini exbibuit , orans nt sibi sanctus succurreret, atqiie ei coneederet gratiam

suam, nt regniim accipere posset. (Ibid.)

3. Tunc direxit (iuntclirammis pnerum ad niuliercm quanulam, sibi jam cognitam a

tempore ("liariberti regis, liabenteni spiritum pythonis, ut ei qiia> erant eventura narraret.

(Ibid.)
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tliramn lui-meme : « II arrivera que le roi Hilperik trepassera dans 576

« Tannee, et que Merowig, a I'exclusion de ses freres, obtiendra la

M royaute; toi, Gonthramn, tu seras pendant cinq ans due de tout

« le rojauroe; mais, a la sixieme annee, tu recevras, par la faveur

« du peuple, la dignite episcopale dans une ville situee sur la rive

« gauche de la Loire; et enfin tu sortiras de ce monde vieux et plein

« de jours K »

Gonthramn- Bose, qui passait sa vie a faire des dupes, etait dupe

lui-meme de la friponnerie des sorciers et des devineresses. II res-

sentit une grande joie de cette prophetie extravagante, mais con-

forme, sans aucun doute, a ses reves d'ambition et a ses desirs les

plus intimes. Pensant que la ville indiquee si vaguement n'etait

autre que celle de Tours, et se vojant deja en idee le successeur de

Gregoire sur le trone pontifical, il eut soin de lui faire part, avec

une satisfaction maligne, de sa bonne fortune a venir, car le titre

d'eveque etait fort envie des chefs barbares. Gregoire venait d'ar-

river a la basilique de Saint-Martin pour y celebrer I'office de la

nuit, lorsque le due austrasien lui fit son etrange confidence en

homme convaincu du savoir infaillible de la prophetesse. L'eveque

repondit : « C'est a Dieu qu'il faut demander de pareilles choses, »

et ne put s'empecher de rire'^. Mais cette vanite, aussi folle qu'in-

satiable, ramena douloureusement sa pensee sur les hommes et •

les miseres de son temps. De tristes reflexions le preoccuperent au

milieu du chant des psaumes; et lorsque, apres I'office des vigiles,

voulant prendre un peu de repos, il se fut mis au lit dans un appar-

1 . Qu£E lijec ei per pueros mandata reniisit : « Futurum est enim ut rex Cliilpericiis

« hoe anno deticiat, et Meroveclms rex exclusis fratribus omne capiat regnum. Tu vero

« ducatiim totius regni ejus annis quinque tenebis. Sexto vero anno in una civitatum,

<i quffi super Ligeris alveum sita est in dextra ejus parte, favente populo, episcopatus

(( gratiam adipisceris... » (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, et

francic, t. II, p. 240.) — II faut entendre ici par les mots dextra parte la droite du Heuve

en remontant son cours. — Voyez Adriani Valesii Notitia Galliarum.

2. ... Statim ille vanitate elatus, tanquam si jam in cathedra Turonica; ecclesite resi-

deret, ad. me htec detulit verba. Cujus ego inridens stultitiam, dixi : c A Deo lute pos-

« cenda sunt... « IDo quoque cum confusione discedente, valde inridebam liominem, qui

talia credi putabat. (Greg. Turon. HiH. Franc, , lib. V, apud Script, rer. tjallic. el francic,

t. II, p. 240.)



298 lU'CITS DKS TKMPS M I^ROV I NT, lENS

r,76 tement voisin d^ I'eglise, les crimes dont cette eglise semblait devoir

(Hre lo theatre dans la guerre contre nature allumee entre le pere

ot le fils, tons les niallieurs qu'il prevoyait sans pouvoir les con-

jurer, le poursuivirent en quelque sorte jusqu'au moment ou il s'en -

dormit. Duraut le sonuneil, les nienies idees, traduites en imagos

terribles, se presenterent encore a son esprit. II vit un ange qui

traversait les airs , planant au-dessus de la basilique et criant

tVnne voix lugubre : « Holas! lielas! Dieu a frappe Hilperik et

{< tons ses fils! pas un d'eux ne lui survivra et ne possedera son

« rojaume *. » Ce songe parut a Gregoire une revelation de Tavenir

bien autrement digne de foi que les reponses et tons les prestiges

(les devins.

Merowig, leger et inconsequent par caractere, eut bientot reoours

a des distractions plus d'accord avec ses habitudes turbulentes, que

les veilles et les prieres aupres des tombeaux des saints. La loi qui

consacrait rinviolabilite des asiles religieux voulait que les refu-

gies fussent pleinement libres de se procurer toute espece de pro-

visions, afin qu'il fut impossible a ceux qui les poursuivaient de les

prendre par la famine. Les pr^tres de la basilique de Saint-Martin

se chargeaient eux-memes de pourvoir des clioses necessaires a la

vie leurs botes pauvres et sans domestiques. Le service des riches

etait fait tantot par leurs gens qui allaient et venaient en toute

liberte, tantot par des liommes et par des femmes du dehors, dont

la presence occasionnait souvent de I'embarras et du scandale. A

toute heure, les cours du parvis et le peristyle de la basilique etaient

remplis d'une foule affairee ou de promeneurs oisifs et curieux. A •

rheure des repas, un bruit d'orgie, couvrant parfois le chant des

offices, allait troubler les pretres dans leurs stalles et les religieux

au fond de leurs cellules. Quelquefois aussi les convives, pris de

vin, se querellaient jusqu'a en venir aux coups, et des rixes san-

1. ... Vigiliis in basilica sancti Antistitis celebvatis, d«m lectiilo decubaiis obdormisseni,

vidi angelum per aera volaiitem : quumque super sanctam basilicam praHeriret, voce

<i magna ait : « lieu! hou! percussit Deus Chilperiouni, ct omncs Klios ejus : nee supe-

H rabit de his qui processernnt ex lumbis ejus, qui regat regnuin illius in a^ternuin. >'

(Greg. Tnron. Ilixt. /'nnic, lib. \, apud Script, rrr. iiallic. et francic, i. II, p. 240.)
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glantes ayaient lieu aux portes et meme dans rinterienr de IV- 576

glise ^

Si de pareils desordres ne venaient point a la suite des festins oii

Merowig cherchait a s'etourdir avec ses compagnons de refuge, la

joie bruyante n'y manquait pas; des eclats de rire et de grossiers

hons mots retentissaient dans la salle et accDmpagnaient surtout les

noms de Hilperik et de Fredegonde. Merowig ne les menageait pas

plus I'un que I'autre. II racontait les crimes de son pere et les

debauches de sa belle-mere, traitait Fredegonde d'infame prostituee,

et Hilperik de mari imbecile, persecuteur de ses propres enfants.

« Quoiqu'il y eut en cela beaucoup de yrai, dit I'historien contem-

« porain, je pense qu'il n'etait pas agreable a Dieu que de telles

« choses fussent diyulguees par un fils^. » Get historien, Gregoire

de Tours lui-meme, inyite un jour a la. table de Merowig, entendit

de ses propres oreilles les scandaleux propos du jeune liomme. A
la fin du repas, Merowig, reste seul ayec son pieux conyiye, se

sentit en yeine de deyotion et pria I'eyeque de lui fairs quelque lec-

ture pour I'instruction de son ame, Gregoire prit le liyre de Salo-

mon, et I'ayant ouyert au hasard, il tomba sur le yerset suivant :

« L'oeil qu'un tils tourne centre son pere lui sera arrache de la tete

« par les corbeaux de la yallee. » Cette rencontre faite si a' propos

fut prise par Teyeque pour une seconde reyelation de I'ayenir, aussi

menacante que la premiere \

1. Nam sojpe cajcles infra ipsnin atrium
,
quod ad pedes beati exstat, exegit (Eberulfus),

exercens assidue ebrietates ac vanitates... introeuntes puellas cum reliquis pueris ejus

suspiciebant picturas parietum, rimabaiitui-que ornamenta beati sepulchri : quod valde

facinorosum religiosis erat... Hrec ille quum post coenam vino madidus advertisset...

furibundus ingreditur... (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, apiid Script, rer, gnllic. el

francic, t. II, p. 300.)

2. Merovechus vero de patre atque noverca multa crimina loquebatur : quaj quum ex

parte vera essent, credo acceptum non fuisse Deo, ut hffic per filium vulgarentur... (Ibid.,

p. 240.)

3. Quadam enim die ad convivium ejus adscitus, dum pariter sederemns, suppliciter

petiit aliqua ad instructionem animffi legi. Ego vero reserato Salomonis libro, versiculum

qui primus occurrit arripui, qui liiEC continebat : « Oculum qui adversus adspeserit

(I patrem, effodiant eum corvi de convallibusi » Illo quoque uon intelligente, consideravi

liunc versiculum a Domino prteparatum. (Ibid.)
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wd Cependant Fredegonde, ))liis aclinriK'f dans sa haine et plus active

que son mari, resolut de prondro los devants sur I'expedition qui se

preparait, et de faire assassiner Merowig au mojen d'un guet-apens.

Le comte de Tours, Leudaste, qui tenait a s'assurer les bonnes graces

de la reine, et qui d'ailleurs avait a se venger du pillage commis

dans sa maison I'annee precedente, s'otfrit avec empressement pour

executer ce meurtre. Comptant sur I'imprevojance de celui qu'il

voulait tuer par surprise, il essava differents stratagemes pour I'at-

tirer liors des liniites ou s'arretait le droit d'asile; mais il n'j reussit

pas. Soit par un depit sauvage, soit pour exciter la colere du jeune

prince, jusqu'au point de lui faire perdre tout sentiment de pru-

dence, il fit attaquer a main armee ses serviteurs dans les rues de

la ville*. La plupart furent massacres; et Merowig, saisi de fureur

a cette nouvelle, serait alle tete baissee dans le piege, si le prudent

Gontliramn ne I'eut retenu. Comme il s'emportait outre mesure,

disant qu'il n'aurait de repos qu'apres avoir chatie d'une maniere

sanglante le complaisant de Fredegonde, Gontliramn lui conseilla

de dinger ses represailles d'un cote oii le danger fut nul et le profit

considerable, et de faire payer le coup, non a Leudaste, qui etait sur

ses gardes, mais a un autre, n'importe lequel, des amis du roi Hil-

perik ou des familiers de sa maison '^.

Marileif, premier medecin du roi, honime tres-rielie et d'un natu-

rel peu belliqueux, se trouvait alors a Tours, venant de Soissons et

se rendant a Poitiers, sa ville natale. II avait avec lui tres-peu de

gens et beaucoup de bagage; et pour les jeunes guerriers, compa-

gnons de Merowig, rien n'etait plus facile que de Tenlever dans son

hutellerie, lis y entrerent en effet a I'improviste, et battirent cruel-

lement le pacifique medecin, qui, lieureusement pour lui, parvint a

s'echapper, et se refugia presque nu dans la cathedrale. laissant aux

1. Leiulastes tunc comes qniim umltas ei in aiiiore Kredogunilis iiisidia'^ leiuleret, :ui

extremum piieros ejus, qui in pago egressi fuerant, cirouniveiitos ilolis gladio trucidavit,

ipsumque interimere cupiens, si reperire loco opportuno potuisset. (Greg. Tnron. Hisi.

Kiaiic, lib. V, apud Script, rer. (jallic. et francic, t. II, p. 240.)

2. Sod ille consilio usus (luutcliranini, ot se ulcisci desiderans... (Iliid.)
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mains des assaillants son or, son argent et le reste de son bagage •. 576

Tout cela fut regarde comme de bonne prise par le fils de Hilperik,

qui, satisfait du tour qu'ii venait de jouer a son pere et se croyant

assez venge, voulut montrer de la clemence. Sur la priere de I'e-

veque, il fit annoncer au pauvre Marileif, qui n'osait plus sortir de

son asile, qu'il etait libre de continuer sa route ^. Mais, au moment

ou Merowig s'applaudissait d'avoir pour compagnon de fortune

et pour ami de coeur un liomme aussi avise que Gontliramn-Bose,

celui-ci n'hesitait pas a vendre ses services a la mortelle en-

nemie du jeune liomrae inconsidere qui placait en lui toute sa con-

fiance.

Loin de partager la liaine que le roi Hilperik vouait au due Gon-

thramn a cause du meurtre de Theodebert, Fredegonde lui savait

gre de ce meurtre qui I'avait debarrassee d'un de ses beaux-fils,

comme elle souhaitait de I'etre des deux autres. Son interet en

faveur du due austrasien etait devenu encore plus vif, depuis qu'elle

entrevoyait la possibilite de le faire servir d'instrument pour la

perte de Merowig. Gontliramn-Bose se cliargeait pen volontiers

d'une commission perilleuse ; mais le mauvais succes des tentatives

du comte Leudaste, liomme plus violent qu'adroit, determina la reine

a tourner les jeux vers celui qui pourrait, non pas executer de sa

propre main, mais rendre infaillible par son astuce I'assassinat

qu'elle meditait. Elle envoja done pres de Gonthramn une personne

affidee qui lui remit de sa part ce message : « Si tu parviens a faire

« sortir Merowig de la basilique, afln qu'on le tue, je te ferai un

« magniflque present ^. » Gonthramn-Bose accepta de grand coeur la

proposition. Persuade que I'habile Fredegonde avait deja pris toutes

1. ... Redeiinte Marileifo arcliiatro de prasseutia regis (eum) comprehendi prtiicepit :

CiESiiraque gravissime, ablato auro argentoque ejus, et reliquis rebus quas secum exlii-

bebat, nudum reliquit. Et interfecisset utiqiie, si iion inter manus cadentium elapsus,

ecclesiara expetisset .. (Greg. Turoii. Hist, rranc. , lib. V, apud Sciipl. rer. gallic, et

francic , t. II, p. 240.)

2. Queni nos postea iiidutum vestimentis, obtenta vita, Pictavum remisinius. (Ibid.)

3. ... Misit ad Guntcbramnum-Bosonem Fredegundis regina, quceque ei jam pro morte

Tlieodoberti patrocinabatur occulte, dicens : « Si Merovechum ejicere potueris de basilica,

ut interticiatur, magnum de me munus accipies. » (Ibid.)
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576 SOS mesures, et (iiie dcs mciu'tfiei's apostes laisaieiit le guet aiix

environs de Tours, il alia troiiver ]\Iero\vig, et lui dit du ton le plus

enjoue : « Pounjuoi nienons-nous ici une vie de laches et de pares-

« seux, et restons-nous tapis comme des hebetes autour de cette

« basiliquo!* Faisi^ns veiiir nos chovaux, [)renons avec nous des

« chiens et des faucons, et allons a la cliasse nous donner de I'exer-

M cice, respirer le grand air et jouir d'une belle vue '. »

Le besoin d espace et d'air libre que ressentent si vivement les

emprisonnes parlait au coeur de Merowig, et sa facilite de caractere

lui laisait approuver sans examen tout ce que proposait son ami. II

accueillit avec la vivacite de son age cette invitation attrayante. Les

chevaux furent amenes sur-le-cliamp dans la cour de la basilique, et

les deux refugies sortirent en complet equipage de chasse, portant

leurs oiseaux sur le poing, escortes par leurs serviteurs et suivis de

leurs chiens tenus en laisse. lis prirent pour but de leur promenade

un domaine appartenant a I'eglise de Tours et situe au village de

Jocundiacum, aujourd'hui Jouay, a peu de distance de la ville. lis

passerent ainsi tout le jour, ehassant et courant ensemble, sans que

Gonthramn donnAt le moindre signe de preoccupation et parut son-

ger a autre chose qu'a se divertir de son mieux. Ce qu'il attendait

n'arriva point; ni durant les courses de la journee, ni dans le trajet

du retour, aucune troupe armee ne se presenta pour fondre sur

Merowig, soit que les emissaires de Fredegonde ne fussent pas

encore arrives a Tours, soit que ses instructions eussent ete mal

suivies. Merowig rentra done paisiblement dans I'enceinte (|ui lui

servait d'asile, joyeux de sa liberte de quelques heures, et ne se

doutant nuUement qu'il eiit ete en danger de perir par la plus

insigne trahison "^.

1. At ille prajsto piitaus esse iiitert'ectoi'eS, ;iit al iMerovecliuiu : " L't iiiiid liic quasi

" segues et timicli residemus, et ut hebetes circa basilicam liauc occuliniury Veniaiit

(I enim equi iiustri, et acceptls accipitribus, cum canibus exerceamur venatione, specta-

« ciilisque patulis jocuiidemur. » Hoc enini agebat callide^ ut earn a saucta basilica sepa-

raret. (Greg. Turou. Hist. Fninc, lib. V, apiid Script, rer. ijaltic. et franvic, t. II, p. 24'>

et 241.)

2. Egressi ita([ue, ut ilixiiuiis, de basilica, ad .locundiacenseni doniiini civitati proxi-

uiam progressi sunt ! sed a neuiiue Merovecbus uocitus est. (Ibid., p. 241.)
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L'armee qui devait marcher sur Tours etait prete; mais quand 576

il s'agit de partir, Hilperik devint tout a coup indecis et timore; il

aurait voulu savoir au juste ce qu'il avait a craindre du ressentiment

de saint Martin contre les infracteurs de ses privileges, et, comme

personne ne pouvait lui donner la-dessus la moindre information, -il

conrut I'etrange idee de s'adresser par ecrit au saint lui-meme, en

sollicitaut de sa part une reponse nette et positive. II redigea done

une lettre qui enoncait en maniere de plaidoirie ses griefs paternels

contre le meurtrier de son fils Theodebert, et faisait contre ce grand

coupable un appel a la justice du saint confesseur. La requete avait

pour conclusion cette demande : « M'est-il permis on non de tirer

« Gonthramn de la basilique * ? » Une chose encore plus bizarre,

c'est qu'il y avait la un stratageme, et que le roi Hilperik voulait

ruser avec le saint, se promettant bien, si la permission lui etait

donnee pour Gonthramn, d'en user egalement pour s'emparer de
'

Merowig, dont il taisait le nom de peur d'etre juge mauvais pere.

Cette singuliere missive fut portee a Tours par un clerc de race

franke, nomme Baudeghisel, qui la deposa sur le tombeau de saint

Martin et mit a cote une feuille blanche pour que le saint piit ecrire

sa reponse. Au bout de trois jours, le messager revint, et trouvant

sur la pierre du sepulcre la feuille telle qu'il I'y avait mise, sans le

moindre signe d'ecriture, il jugea que saint Martin refusait de s'ex-

jdiquer, et retourna vers le roi Hilperik-.

Ce que le roi craignait par-dessus tout, c'etait que Merowig n'al-

lat rejoindre Brunehilde en Austrasie, et qu'aide de ses conseils et

de son argent, il ne reussit a se creer un parti nombreux parmi les

Franks neustriens. Cette crainte I'emportait meme, dans I'esprit de

Hilperik, sur sa haine contre Gonthramn-Bose, envers lequel il se

1. Et quia impetebatur tunc Guntchnimnus de iuteritu, ut diximus, Theodoberti, inisit

Cliilpericus rex nuntios et epistolam scriptam ad sepulchrum sancti Martini, quee liabebat

insertuin, ut ei beatus Martinus rescriberet, utrum liceret extrahi Guntchramnum de

basilica ejus, an non. (Greg. Tui'on. Hist. Franc, lib. V, apud .Scrj/j^. rer. gallic, et

francic, t. II, p. 241.

j

2. Sed Baudeglselus diaconus, qui banc epistolam exhibuit, chartam puram cum eadeui

ijuam detulerat ad sanctum tumulum misit. Quumque per triduum exspectasset , et

niiiil rescriptl reciperet, redivit ad Cbilpericum. (Ibid.)
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516 sentait des velleites de pardon, poiirvu qu'il ne favorisat en rien le

dopart do son eompagnon d'asile. De la naquit un nouveau plan, ou

Hilperik so niontre encore avec le nienie caractere de finesse lourde

et meticuleiise, Ce plan consistait a tirer de Gonthramn, sans lequel

Merowig, faiite de ressources et de decision, etait incapable d'en-

troprendre son vojage, la promesse sous le sennent de ne point

sortii' de la basilique sans en donner avis an roi. Le roi Hilperik

comptait de cette maniere etre averti assez a temps pour pouvoir

intercepter les communications entre Tours et la frontiere d'Austra-

sie. II envoya des emissaires parler secretement a Gonthramn; et,

dans cette lutte de fourbe contre fourbe, celui-crne recula pas. Se

fiant peu aux paroles de reconciliation que lui envojait Hilperik,

mais trouvant qu'il y avait la peut-etre une derniere chance de

salut, si toutes les autres venaient a lui manquer, il preta le ser-

' ment qu'on lui demandait, et jura dans le sanctuaire meme de la

basilique, une main sur la nappe de soie qui couvrait le maitre-

autel '. Cela fait, il ne mit pas moins d'activite qu'auparavant a

tout preparer dans le plus grand mjstere pour une evasion ino-

pinee.

Depuis le coup de fortune qui avait fait tomber entre les mains

des refugios I'argent du medecin Marileif, ces preparatifs marchaient

rapidement. Des braves de profession, classe d'hommes que la con-

quete avait creee, s'offraient en foule pour servir d'escorte jusqu'au

terme du vojage; leur nombre s'eleva bientot a plus de cinq cents.

Avec une pareille force, I'evasion etait facile et I'arrivee en Austrasie

extremement probable. Gonthramn-Bose jugea qu'il n'y avait plus

de motif pour differer davantage, et, se gardant bien, malgre son

serment, de faire donner au roi le moindre avis, il dit a Merowig

(ju'll fallait songer au depart. Merowig, faible et irresolu lorsque la

passion ne le soulevait pas, sur le point de risquer cette grande

aventure, flechit et retomba de nouveau dans ses anxiotes. w Mais,

1. llle vero niisit alios, qui a Guntcliramno sacramenta exigerent, ut siue ejus scientiii

basilicam non relinqueret. t^ui ambienter jurans pallam altaris fidejussorem dedit, nun-

quani se exiiule slue juss!oiie reyia egressuruiu. (Greg.Turon., Hist, Franc, lib. V,(ainul

Scriiil. rer. iiollic. et fiunric, t. 11, p. 241.)
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« lui dit Gonthrainn, est-ce que nous n'avons pas pour nous les pre- 577

« dictions de la devineresse? » Le jeune prince ne fut pas rassure, et,

pour faire diversion a ses tristes pressentimeats, il voulut chercher

a une meilleure source des informations sur I'avenir '.

II y avait alors un procede de divination religieuse prohibe par

les conciles, mais pratique en Gaule, malgre cette defense, par les

liommes les plus sages et les plus eclaires; Merowig s'avisa d'y

recourir. II se rendit a la chapelle oi'i etait le tombeau de saint

Martin, et posa sur le sepulcre trois des livres saints, celui des Rojs,

le Psautier et les Evangiles. Durant toute une nuit, il pria Dieu et

le saint confesseur de lui faire connaitre ce qui allait arriver, et s'il

devait esperer ou non d'obtenir le royaume de son pere^. Ensuite il

jeuna trois jours entiers, et, le quatrieme, revenant pres du tombeau,

il ouvrit les trois volumes Tun apres Tautre. D'abord, ce fut le livre

des Rois qu'il avait surtout hate d'interroger : il tomba sur une page

en tete de laquelle se trouvait le verset suivant : « Parce que vous

« avez abandonne le Seigneur votre Dieu pour suivre des dieux

« etrangers, le Seigneur vous a livre aux mains de vos ennemis. »

En ouvrant le livre des Psaumes, il rencontra ce passage : « Tu les

« as renverses au moment ou ils s'elevaient. Oh! comment sont-ils

M tombes dans la desolation! » Enfin, dans le livre des Evangiles, il

hit ce verset : « Vous savez que la paque se fera dans deux jours et

« que le Fils de I'homme sera livre pour etre crucified. » Pour celui

qui, dans chacune de ces paroles, croyait voir une reponse de Dieu

meme, il etait impossible de rien imaginer de plus sinistre; il y avait

la de quoi ebranler une ame plus forte que celle du fils "de Hilperik.

Sous le poids de cette triple menace de trahison, de ruine et de mort

1. Merovechus vei-o non credens pytlionisste... (Greg. Turon. Hist. Franc. . lib. V,

apud Script, rer. rjalUc. el francic.^ t. II, p. 241.)

2. Tres libros super sancti sepulclinim posuit, W est Psalterii, Kegiun, Evangelioriun :

et vigilans tota nocte, petiit ut sibi beatus confessor quid eveniret osteiideret, et utvum

posset regnum accipere, an non, ut Domino indicante cognosceret. (Ibid.)

3. Post liicc continuato triduo in jejuniis, vigiliis, atque orationibus, ad beatum tumu-

)um iterum accedens, revolvit librum, qui erat Regum : versus auteni primus pagin.-K

quam reseravit liic erat... (Ibid.) — Voyez Hois, ]ib. Ill , cbap. ix, v. 9; Psaume Lxxii,

V. 18; Evangile seloii saint Mattbieu, cbap. xxvi, v. 2.

20
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577 violente, il resta comine accable, et pleura longtemps a chtiudes

larmes aupres du tombeau de saint Martin'.

Gonthranm-Rose, qui s'en tenait a son oracle, et qui d'ailleurs ne

trouvait la aucun suiet de crainte pour lui-meme, persista dans sa

resolution. A I'aide de cette influence que les esprits decides exercent

d'une maniere qu'on pourrait dire magnetique sur les caracteres

faibles et impressionnables, il rafFermit si bien le courage de son

jeune compagnon, que le depart eut lieu sans le moindre delai, et que

Merowig monta a cheval d'un air tranquille et assure. Gonthramn,

dans ce moment decisif, avait a se faire une autre espece de violence

;

il allait se separer de ses deux filles, refugiees avec lui dans la

basilique de Saint-Martin, et qu'il n'osait emmener a cause des

hasards d'un si long trajet. Malgre son egoi'sme profond et son

imperturbable fourberie, on ne pouvait pas dire qu'il fiit absolument

depourvu de bonnes qualites, et, parmi tant de vices, il avait au

moins une vertu, celle de I'amour paternel -. La compagnie de ses

filles lui etait chere au plus haut degre. Pour les rejoindre, quand

il se trouvait loin d'elles, il n'liesitait pas a exposer sa personne; et,

s'il s'agissait de les garantir de quelque danger, il devenait batail-

leur et hardi jusqu'a la temerite. Contraint de les laisser dans un

asile que le roi Hilperik, devenu furieux. pouvait cesser de respecter,

il se promit de venir les chercher lui-meme, et ce fut avec cette

pensee, la seule bonne qui put germer dans son ame, qu'il franchit

les limites consacrees, galopant a cote de Merowig ^.

Pres de six cents cavaliers, recrutes, selon toute apparence, parmi

les aventuri'ers et les vagabonds du pays, soit Franks, soit Gaulois

d'origine, accompagnaient les deux fugitifs. Longeant, du sud au

nord, la rive gauche de la Loire, ils firent route en bon ordre sur

les terres du roi Gonthramn. Arrives pres d'Orleans, ils tournerent

1. In Ills i-espousioiiibus ille coiit'iisus Hens, dintissinie ad sepulcliruni beati untistitis...

(Greg. Turon. Hisl. Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. 11, p. 241.)

2. Guntchramnus vero alias sane bonus. Nam ad perjuria iiimiuni pra'parauis erat...

(Ibid.)

3. Adsiimnto secinn Guntchranino duce, cum quingcntis nut oo aniplins viris discessit.

Kgressus autcui basilicani sanctum... (Ibid.)
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, vers Test, pour eviter cle passer par le royaume de Hilperik, et par- 577

vinrent sans obstacles jusqu'aux environs de la ville d'Auxerre; mais

la s'arreta leiir bonne fortune. Erp ou Erpoald, gouverneur de cette

ville, refusa le passage, soit qu'il eut recu quelque depeche du roi

Hilperik reclamant son assistance amicale, soit qu'il agit de son

propre mouvement, pour maintenir la paix entre les deux rojaumes.

II parait que ce refus donna lieu a un combat dans lequel la troupe

des deux proscrits eut completement le dessous. Merowig, que la

colere avait sans doute pousse a quelque imprudence, tomba entre

les mains d'Erpoald; mais Gonthramn, toujours habile a s'esquiver,

battit en retraite avec les debris de sa petite armee '

.

N'osant plus s'aventurer du cote du nord, il prit le parti de re-

tourner sur ses pas et de gagner I'une des villes d'Aquitaine qui

appartenaient au rojaume d'Austrasie. Les approches de Tours

etaient pour lui extremement dangereuses ; il devait craindre que le

bruit de sa fuite n'eut decide Hilperik a faire marcher ses troupes,

et que la ville ne fut remplie de soldats. Mais toute sa prudence ne

prevalut point contre rafifection paternelle; au lieu de passer au

large avec sa bande de fujards pen nombreuse et mal armee, il alia

droit a la basilique de Saint-Martin. Elle etait gardee; il y entra par

force et en sortit aussitot, emmenant ses filles qu'il voulait mettre

en siirete hors du royaume de Hilperik. Apres ce coup de main

audacieux, Gonthramn prit le chemin de Poitiers, ville qui etait

redevenue austrasienne depuis la victoire de Mummolus. H y arriva

sans aucun accident, installa ses deux compagnes de voyage dans la

basilique de Saint-Hilaire, et les quitta pour aller voir ce qui se

passait en Austrasie '-. De crainte d'une seconde mesaventure, il fit

cette fois un long detour, et se dirigea vers le nord, par le Limousin,

I'Auvergne et la route de Lyon a Metz.

1. Quum iter ageret per Autisiodorense territorium, ab Erpone dues Guntchramni

regis comprehensus est. (Greg. Turon. Hist Franc, lib. V, apiid Script, rer. gallic, et

francic, t. II, p. 241.)

2. Guntcbramnus-Boso Turouis cum paucis armatis veuiens, lilias suas, quas in basilica

sancta reliquerat, vi abstulit, et eas usque Pictavis civitatem, qua; erat Cliildeberti regis,

perduxit. (Ibid., p. 249.)
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A\ant ([lu^ \o diu- Ei-poald cut [)U avei'tir \o. roi ('KHithrainii d
recevoir scs onlivs relativ(MUPiit an prisonnier, Merowio' parviiit a

s'('c:hapi)er dii lieu ou il etait retenu. II se refugia dans la basilique

elevee sur le tombeau de saint Germain, eveque d'Auxerre, et s'y

etablit en surete, coninie a Tours, sous la protection du droit d'asile •.

La nouvelle de sa I'uite arriva an roi Gontliramn presque aussitnt

que celle do son arrestation. C'o'tait plus qu'il n'on fallait pour

mecontenter au dernier point ce roi timide et pacitique dont le soin

principal etait de se tenir en dehors de toutes les querelles qui

pouvaient naitre autour de lui. II craignait que le sejour de Merowig

dans son royaunie ne lui suscitAt une i'oule d'cnibarras, et aurait

voulu de deux clioses Tune, ou (|u"on laissat passer tranquillement

le fils de Hilperik, ou qu'on le retint sous bonne garde. Accusant a

la fois Erpoald d'exces de zele et de maladresse, il le manda sur-le-

cliamp aupres de lui; et lorsque le due voulut repondre et justifier

sa condujte, le roi I'interrompit en disant : « Tu as arrete celui que

« mon frere appelle son ennemi ; mais si ton intention etait serieuse,

« il fallait ra'amener le prisonnier sans perdre de temps, sinon tu

« ne devais pas toucher a un homme que tu ne voulais pas garder ". »

L'expression ambigue de ces reproches prouvait, de la part du roi

Gonthramn, autant de repugnance a prendre parti contre le fils

que de crainte de se brouiller avec le pere. II fit tomber sur le

due Erpoald le poids de sa mauvaise humeur, et non content de le

destituer de son office, il le condamna en outre a une amende de

sept cents pieces d'or^ II parait qu'en depit des messages et des

instances de Hilperik, Gonthramn ne prit aucune mesuro pour

inquieter le refugie dans son nouvel asile, et que, bien loin de la,

sans se compromettre et en sauvant les apparences, il agit de facon

1. (^LUimnue ill) CO (Krpone) ilctiiieretur^ oasii ne?cio quo dilapsiis, biisiliciiin saiicti

Gennani ingi-essus est. (Greg. Tnron. Hist. Franc, lil). V, apiul Si ripl. rer. (jnllic. el

franrir., t. II, p. 249.)

2. i( Ketiiiuisti, iit ait frater mens, ininiicmn simin : quod si lioc iacere oogitahas, Hil

« ma emu debuisti pritis iidducerc ; sin auteni aliud, iic taiigero debuei'as ijueni toiicru

11 dissimulabas. » (Ibid.)

3. ... Ciiintchrainiius rex in ira cnmniotus Krponcm soptingentls anreis danmut, ct ah

hunorc removet... (Ibid.)
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que Merowig^troiivat promptement Toccasion de s'evader et de con-

tinuer son voyage. En effet, apres deux mois de sejour dans la

basilique d'Auxerre, le jeune prince partit accompagne de son fidele

Gailen, et. cette fois, les routes lui furent ouvertes. II mit enfin le

pied sur la terre d'Austrasie ou il esperait trouver le repos, des

amis, les joies du mariage et tous les honneurs attaches au titre

d'epoux d'une reine, mais ou I'attendaient seulement de nouvelles

traverses et des mallieurs qui ne devaient finir qu'avec sa vie '

.

Le rojaume d'Austrasie, gouverne au nom d'un enfant par un

conseil de seigneurs et d'eveques, etait alors le theatre de troubles

continuels et de dissensions violentes. L'absence de tout frein legal

et le dechainement des volontes individuelles s'j faisaient sentir

plus fortement que dans aucune autre portion de la Gaule. II n'j

avait a cet egard aucune distinction de race ni d'etat; Barbares

ou Romains, prelats ou chefs militaires, tous les hommes qui se

crojaient forts par le pouvoir ou la richesse luttaient a qui mieux

mieux de turbulence et d'ambition. Divises en factions rivales, ils ne

s'accordaient qu'en une seule chose, leur haine acharnee contre

Brunehilde, a qui ils voulaient enlever toute influence sur le gouver-

nement de son fils. Cette aristocratie redoutable avait pour prin-

cipaux chefs I'eveque de Reims y-Egidius, notoireraent vendu au roi

de Neustrie, et le due Raukhing, le plus riche des Austrasiens,

homme etrangement deprave, qui faisait le mal par gout, comme les

autres Barbares le faisaient par passion ou par interet ^ On racon-

tait de lui des traits d'une cruaute fabuleuse, comme ceux que la

tradition impute a quelques chatelains des temps feodaux et dont

le souvenir reste attache aux ruines de leurs donjons. Lorsqu'il

soupait, eclaire par un esclave qui tenait a la main une torche de

1. j\]erovecliUS propo duos menses ad ante dictam basilicain residens, fugani iniit, et

ad Bnuiicliildem reginam usque pervenit... (Greg. Tiiron. Hist. Franc, lib. Y, apud

Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 249.)

2. ... Raucbingus... vir omni vanitate repletus, superbia tumidus, elatione protf-rviis :

qui se ita cum siibjectis agebat, ut non coguoseeret in se aliquid liumauitatis liabere, sed

ultra modum human;p malitia:> atque stultitia» in suos desfeviens, nefanda mahi gerebat.

(Ibid., p. 233.)
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r,77 cire, uii de sos joux lavoi-is etait de forcer Ic pauvre osclave a

eteindre son flambeau centre sesjambesnues, puis a le rallumer et a

I'eteindre encore plusieurs fois de la meme maniere. Plus la brulure

etait pr<>r<>ii(l(\ })lus le due Kaiikliing s'amusait et riait des contor-

sions (lu nialheureux soumis a cette espece de torture'. II fit en-

terrer vifs, dans la meme fosse, deux de ses colons, un jeune homme

et une jeune fille coupables de s'etre maries sans son aveu, et qu'a

la priere d'un pretre il avait jure de ne point separer. « J'ai tenu

« man serment, disait-il avec un ricanement feroce; ils sont ensemble

« pour I'eternite*.

»

Get homme terrible, dont Tinsolence envers la reine Bruneliilde

passait toute mesure, et dont la conduite etait une rebellion per-

manente, avait pour acolytes ordinaires Bertefred et Ursio, Tun,

Germain d'origine, I'autre fils d'un Gallo-Romain, mais imbu a fond

de la rudesse et de la violence des moeurs germaniques. Dans leur

opposition sauvage, ils s'attaquaient non-seulement a la reine, mais

a quiconque tachait de s'entendre avec elle pour le maintien de

I'ordre et de la paix publics. Ils en voulaient surtout au Romain

Lupus, due de Champagne ou de la campagne reraoise, administra-

teur severe et vigilant, nourri des vieilles traditions du gouverne-

ment imperial •'. Presque chaque jour, les domaines de Lupus etaient

devastes, ses maisons pillees et sa vie menacee par la faction du

due Raukhing. Une fois, Ursio et Bertefred, suivis d'une troupe de

1. Nam si ante eiiin, ut adsolet, convivio ureutem puer cereum tenuisset, mulari

ejus tibias faciebat, atque tamdiu in his cereum coniprimi, donee liimine privavetiir :

itenim quum inluminatus fuisset, similiter faciebat, usque dum tota; tibi» famuli tcnentis

exurerentur... liebatquc ut, lioc llente, iste magna hvtitia exsultaret. (Greg. Turon. Ilhl.

Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 233 et 234.)

2. ... Sepelivitque eos viventes, dicens : « Quia non frustravi juramentum meum, ut

« non separarentur lii in sempiternum... » In talibus enini operibus vakle nequissimus

erat, nullam iiliam liabens potius utilitatem, nisi in cacliinnis ac dolis... (Ibid., p. 234.)

3. Illis consulibus romana potentia fulsit

;

Te duce sed nobis hie mode Koma redit...

Justitia tlorento, favent^ tejudice, leges,

Causarumque a-qiio pondero libra manes...

(Fortnnati Upera, lib. Xll. De Lupo Duco, p. 231 et 232.)
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cavaliers, fondirent sur lui et sur ses gens, aux portes memes du 577

palais ou le jeune roi logeait avec sa mere. Attiree par le tumulte,

Brunehilde accourut, et, se jetant avec courage au milieu des cava-

liers armes, elle cria aux chefs des assaillants : « Pourquoi attaquer

« ainsi un homme innocent? Ne faites point ce mal, n'engagez pas

« un combat qui serait la ruine du pays. — Femme, lui repondit

« Ursio avec un accent de fierte brutale, retire-toi
;
qu'il te suffise

« d'avoir gouverne du vivant de ton mari ; c'est ton fils qui regne

« maintenant, et c'est notre tutelle et non la tienne qui fait la surete

« du rojaume. Retire-toi done, ou nous allons t'ecraser sous les

« pieds de nos chevaux ' . »

Cette situation des choses en Austrasie repondait mal aux espe-

rances dont s etait berce Merowig ; son illusion ne fut pas de longue

duree. A p6ine arrive a Metz, capitale du royaume, il recut du con-

seil de regence I'ordre de repartir sur-le-champ, si toutefois meme

il lui fut permis d'entrer dans la ville. Les chefs ambitieux qui trai-

taient Brunehilde comme une etrangere sans droits et sans pouvoir,

n'etaient pas gens a supporter la presence d'un mari de cette reine

qu'ils craignaient en feignant de la mepriser. Plus elle fit d'instances

et de prieres pour que Merowig fut accueilli avec hospitalite et put

vivre en paix aupres d'elle, plus ceux qui gouvernaient au nom du

jeune roi se montrerent durs et intraitables. lis avaient pour pre-

texte le danger d'une rupture avec le roi de Neustrie ; ils ne man-

querent pas de s'en [jrevaloir, et leur condescendance pour les affec-

tions de la reine se borna a congedier simplement le fils de Hilperik,

sans lui faire de violence ou le livrer a son pere 'K

Prive de son dernier espoir de refuge, Merowig reprit le chemin

qu'il venait de suivre; mais, avant de passer la frontiere du royaume

1. Hasc ilia loquente, respondit Ursio : « Recede a nobis, o niulier. Sufficiat tibi sub

(t viro tenuisse regnum. Nunc autem filius tuus regnat, regnumque ejus non tua, sed

« nostra .tuitione salvatur. Tu vero recede a nobis^ ne te nngula; equorum nostrorum

« cum terra confodiant. » (Greg. Turon. Hist. Franr.^ lib. V, apud Script, rcr. c,allic. el

(rancic, t. II, p. 267.)

2. ... Sed ab Austrasiis non est collectus. (Ibid.,, p. 241.) — Adriani Valesii fier. fran-

cic, lib. X, t. II, p. 83.
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(1(* (M)iitlii-;iiiui, il s'ecarta de la graiidc route et se mit a error dc

village en village a travers la campagne remoise. II allait a I'aveu-

tiire, iiiarc'hant de nuit et se cacliant lejour, evitant surtout de se

montrer aux gens de haute condition qui auraient pu le reconnaitre,

craignant la traliison, expose a toutes sortes de miseres, et n'ayant

pour I'aveuir d'autre perspective que celle de regagner, sous un de-

guisenient, I'asile de Saint-Martin de Tours. Des qu'on eut perdu sa

trace, on pensa qu'il avait pris ce dernier parti, et le bruit en courut

jusqu'en Neustrie '.

Sur ce bruit, le roi Hilperik lit aussitot marcher son armee pour

occuper la ville de Tours et garder Tabbaye de Saint -Martin.

L'armee parvenue en Touraine se mit a i)iller, a devaster et meme a

incendier lacontree, sans epargner le'bien des eglises. Toutes sortes

de rapines furent commises dans les batiments de I'abbaje, oil une

garnison etait cantonnee; des postes de soldats bivouaquaient a

toutes les issues de la basilique. De jour comme de nuit, les portes

en restaient closes, a Texception d'une seule par laquelle un petit

nombre de clercs avaient la permission d'entrer pour chanter les

offices : le peuple etait exclu de Teglise et prive du service divin ". En

meme temps que ces dispositions s'executaient pour couper la retraite

au fugitif, le roi Hilperik, probablement avec I'aveu des seigneurs

(lAustrasie, passa la frontiere en amies, et Ibuilla tout le territoire

oil ii etait possible que Merowig se tint cache. Traque comme une

bete fauve que des chasseurs puursuivent, le jeune homme reussit

pourtant a echap}»er aux recherches de son pere, grace a la commi-

seration des gens de bas etage, Franks ou Romains d'origine, a qui

seuls il pouvait se contier. Apres avoir inutilement battu le pays et

1. Meroveclius vero Juin in Kemensi caninauiii latitaret^ iicc palani se Austrasiis cre-

deret... (Greg. Tiiroii. Hist. Franc, lib. V, apud St'iipl, rer. (jultic. et Irancic, t. 11^

p. 246.) — Post liajc souuit, quod Meroveclius itennu basilicam saucti Martini coiiaretur

expetere. (Ibid.)

2. Exercitus anteui (.'hilperlci regis, usque Turonis accedens, regionem illam in pra;das

niittit, succendit, atque devastat : nee rebus sancti Martini pepercit... (Ibid., p. 241.) —
Ciiilpericus vero custodiri basilicam jubet, et onmes claudi aditus. Custodos autem ununi

(istium
,
per quod pauci clerici ad otllciuni ingiedciontur, rolinqueutes , reliqua ostui

I'laiisii 'tfiicliant, iiuod non sine ta'dio populis t'nit. ;^llii<l., p. 24(1.)
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fait line promenade niilitaire le long de la foret des Ardennes, Hil-

perik rentra dans son royaume, sans que la troupe qu'il conduisait

a cette expedition de marechaussee eut commis eontre les habitants

aucun acte d'liostilite ^

Pendant que Merowig se voyait reduit a mener la vie de proserit

et de vagabond, son ancien compagnon de fortune, Gonthramn-Bose,

revenant de Poitiers, arriva en Austrasie. II etait, dans ce royaume,

le seiil homme de qiielque importance dont le fils de Hilperik put

reclamer le secours ; et, sans doute, il ne tarda pas a connaitre la

retraite et tons les secrets du malheureux fugitif. Une fortune si

completement desesperee n'offrait a Gontliramn que deux perspec-

tives entre lesquelles il n'avait pas coutume d'hesiter, un devoue-

ment onereux et les profits d'une trahison; ce fut pour la trahison

qu'il se decida. Telle fut du moins I'opinion generale; car, selon son

habitude, il evita de se compromettre ouvertement, travaillant sous

main, et jouant un role assez equivoque pour qu'il lui fiit possible de

nier avec assurance, si le complot ne reussissait pas. La reine Fre-

degonde, qui ne manquait jamais d'agir pour son compte, des qu'il

arrivait, ce qui n'etait pas rare, que I'habilete de son mari fut en de-

faut, voyant le peu de succes de la cliasse donnee a Merowig, resolut

de recourir a d'autres moyens moins briiyants, mais plus infail-

libles. Elle communiqua son projet a ^Egidius, eveque de Reims,

qui etait avec elle en relation d'amitie et d'intrigues politiques;

par I'entremise de ce dernier, Gonthramn-Bose recut encore line

fois de brillantes promesses et les instructions de la reine. Du

concours de ces deux hommes avec I'implacable ennemie du fils de

Hilperik resulta eontre lui une machination artistement com-

binee pour I'entrainer a sa perte, en le prenant par son plus grand

faible, sa folle ambition de jeune homme et son impatience de re-

S'ner ^

1. Pater vero ejus exercitum contra campanenses comniovit, putans eiim ibidem ocenl-

tari : sed nihil nocuit, nee cxiin ])otuit reperive. (Greg. Tuvon. Hist, frtnic, lib. V, apnd

Srrijil. rer. gallic, el francic, t. II, p. 241.)

2. Loquebantur etiam tunc homines, in liac ciroiimventione Eg-idium episco]nnn et

(inntcliramnum-Hosonem fuisse maximnm caput, eo qnod (inntclirnmniis Fredegundis



314 REMITS DES TEMPS MEROVINGIENS

Dos homines dii pays do TlKM-ouaniio, lo pavs du devouement a

Fredegonde, se rendirent en Austrasio d'uiie inaniere niysterieuse

pour avoir line entrevue avec le fils de Hilperik. Parvenus jusqu'a

liii dans la retraite oii il se caohait, ils lui rem-irent le message sui-

vant an nom de leurs compatriotes : « Puisquetachevelure a grandi.

« nous voulons nous soumettre a toi, et nous sommes prets a aban-

« donner ton pere si tu viens au milieu de nous'. » Merowig saisit

avidement cette esperance ; sur la foi de gens inconnus, mandataires

suspects d'un simple canton de la Neustrie, il se crut assure de de-

troner son pere. II partit sur-le-cliamp pour Therouanne, accom-

pagne de quelques homines devoues enaveugles a sa fortune, Gailen,

son ami inseparalDle dans les bons et dans les mauvais jours

;

Gaukil, comte du palais d'Austrasie" sous le roi Sighebert et main-

tenant tombe en disgrace; enfin, Grind et plusieurs autres que

le chroniqueur ne nomme pas , mais qu'il qualifie du titre de

braves '-.

Ils s'aventurerent sur le territoire neustrien , sans songer que

plus ils avancaient, plus la retraite devenait difficile. Aux confins du

district sauvage qui s'etendait au nord d'Arras vers les cotes de

rOcean , ils trouverent ce qu'on leur avait promis , des troupes

d'hommes qui les accueillirent en saluant de leurs cris le roi Me-

rov^'ig. Invites a se reposer dans une de ces fermes qu'habitait la

population franke, ils y entrerent sans defiance ; mais aussitot les

portes furent fermees sur eux, des gardes occuperent toutes les

issues, et des postes armes s'etablirent autour de la raaison comme

autour d'une ville assiegee. En meme temps, des courriers monterent

a cheval et firent diligence vers Soissons pour annoncer au roi Hil-

regiiiffi occultis amicitiis potiretur pro interfectione Tlieodoberti ; Egidius vei-o, quod ei

jam longo tempore esset cams. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic,

et francic, t. II, p. 24t).)

1. Merovechiis vero... a Tarrabannensibus circuniveutus est, dicentibus, quod relioto

patre ejus Chilperico, ei sc subjugareiit, si ad eos nccederet. (Ibid.) — Danilielem quon-

dam clericum, cassarie capitis cresceute, regem Franci constituuiit... (Ercbaiiberti frag-

iiientum, apud ibid., p. 690 ct 691.)

2. Qui velociter, absumptis secum viris fortissiniis, ad eos venit. i^Greg. Turon. Hist.

Franc, lib. V, apud ibid., p. 246.)
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perik que, ses ennemis ayant doune dans le piege, il pouvait venir et stt

disposer d'eux'.

Au bruit des portes barricadees et a la vue des dispositions mili-

taires qui rendaient la sortie impossible, Merowig, saisi par le sen-

timent du danger, demeura pensif et abattu. Cette imagination

d'homme du Nord, triste et reveuse, qui formait le trait le plus sail-

lant de son caractere, s'exalta pen a peu jusqu'au delire; il fut ob-

sede par des pensees de mort violente et d'liorribles images de tor-

tures et de supplices. line profonde terreur du sort qui lui etait

reserve s'empara de lui avec de telles angoisses, que, desesperant de

tout, il ne vit de recours que dans le suicide -. Mais le courage lui

manquait pour se frapper lui-meme ; il eut besoin d'un autre bras

que le sien, et, s'adressant a son frere d'armes : « Ga'ilen, dit-il, jus-

« qu'a present nous n'avons eu qu'une ame et qu'une pensee ; ne me

« laisse pas, je t'en conjure, a la merci de mes ennemis
;
prends una

« epee, et tue-moi. » Ga'ilen, avec I'obeissance d'un vassal, tira le cou-

teau qu'il portait a la ceinture, et frappa le jeune prince d'un coup

mortel. Le roi Hilperik, qui arrivait en grande hate pour s'emparer

de son fils, ne trouva de lui qu'un cadavre '. Gailen fut pris avec les

autres compagnons de Merowig ; il avait tenu a la vie par un reste

d'esperance ou par une faiblesse inexplicable. II y eut des personnes

qui mirent en doute la verite de quelques-uns de ces faits, et crurent

que Fredegonde, allant droit au but, avait fait poignarder son beau-

fils, et suppose un suicide pour menager les scrupules paternels du

roi. Au reste, les traitements aifreux que subirent les compagnons

de Merowig semblerent justifier ses pressentiments pour lui-meme

et ses terreurs anticipees. Ga'ilen perit rautile de la maniere la plus

1. Hi prteparatos detegentes dolos, in villam eum qiiamdam coiicludunt, et circuinsep-

tum cum armatis, nuntios patri dirigunt. Quod ille aiidieus, illuc pi"operai"e destinat.

(Greg. Turon. Hist. Franc. ^ lib. V^ apud Script, rer. gallic, ct francic, t. 11^ p. 24*3.)

2. Sed hie quum in hospitiolo quodam retineretur, timens ne ad viudictam inimiconim

multas lueret poenas... (Ibid.)

3. ... Yocato ad se Gaileno familiari suo, ait : « Una nobis usque nunc anima et con-

« sllium fuit : rogo ne patiaris me manibus inimicorum tratii ; sed accepto gladio inruas

(I in me. » Quod ille nee dubitans, eum cultro confodit. Adveniente autem rege, mortuus

est repertus. (Ibid.)
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577 hui'haro ; (Ui liii ciuij»;! Ics [ticds. Ics mains, Ic iiez (^t los oreilles;

(Ifiiid t'ut les meinbres l)i"ises sin- imo roue ((ui I'lit ('knee en I'air et

oil il expira; Gaiikil, le plus age des trois, fut le nioins inallieureux :

on se contenta de lui trancher la tete '.

Ainsi Merowig porta la peine de sa deplorable intimite avec le

nieurtrier de son frere, et Gontliranm-Bose devint pour la seconde

Ibis riustrunient de cette destiiiee de niort qui pesait sur les fils de

Hilperik. 11 ne sentit pas sa conscience plus cliargee qu'auparavant,

et, comma I'oiseau de proie qui revient au nid apres avoir termine

sa chasse, il s'inquieta de ses deux filles qu'il avait laissees a Poitiers.

En effet, cette ville venait de retomber au pouvoir du roi de Neus-

578 trie ; le prqjet de conquete suspendu par la victoire de Mummolus

avait ete repris apres un an d'interruption, et Desiderius, a la tete

d'une armee nombreuse, menacait de nouveau toute I'Aquitaine.

Ceux qui s'etaient le plus signales par leur lidelite au roi Hildebert,

on coiitre les(|uels le roi Hilperik avait qiielques griefs particuliers,

etaient arretes dans leurs maisons et diriges sous escorte vers le

palais de Braine. On avait vu passer ainsi, sur la route de Tours a

Soissons, le Romain Ennodius, comte de Poitiers, coupable d'avoir

voulu defendre la ville, et le Frank Dak, fils de Dagarik, qui avait

essaje de tenir la campagne comme chef de partisans'^. En de pa-

reilles circonstances, un retour a Poitiers etait pour Gonthramn-

Bose une entreprise singulierement perilleuse; mais il ne calcula

pas cette fois, et resolut de mettre a tout prix ses filles liors de danger

d'etre enlevees de leur asile. Accompagne de quelques amis, car il

1. Exstiteriint tunc qui adsererent verba Merovechi, qua; superlus diximus, a regiiia

fiiisse couHcta; Merovecluun vero ejus fuisse jussu clam interemtuni. Gailenum vei'o

iidprehensuni, abscissis manibus et peJibus^ auribiis, et uariuni sunnuitatibus, et aliis

multis cruciatibus adfectuni, iiifeliciter uecaverunt. Griudioneni quoque, intextum rota»,

in sublime sustulenmt. Ciucilioneiii, qui quondam ctines palatii Sigiberti regis fuerat,

abscisso capitc interfecenint. (irejr. Tiiruii. Ihsi. Fiaitc, lib. \^, ajiud Scrlpl. rer. gullir.

et (ramie., t. II, p. 24().)

2. Cliilpencus quocpie rex Pictavum per\aslt, atque nepotis sui boniines ab ejus sunt

liomiiiibus effiigati. Knnodium ex comitatu ad regis jiru'sentiam perduxeruut... C^uiim

Dacco Dagarici (piondam tilius, reliuto rcge Cliilperieo, hue illucque vagaretur, a Draculouu

tluce, qui dicebalur indiistrius, fVaudulentor adprebensus est : quein vinctum ad Chilpe-

ricnm regem Bnuuiacmu dcduxit... Ibid , p. 249.)
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en tr(3uvait toujours malgre ses trahisons multipliees, il prit le :

cliemin dii Midi par la route la plus sure, parvint a Poitiers sans ac-

cident, et reussit avec non moins de bonlieur a faire sortir ses deux

filles de la basilique de Saint-Hilaire. Ce n etait pas tout, il fallait

s'eloigner au plus vite et gagner proraptement un lieu oii nulle pour-

suite ne fut plus a craindre : Gonthramn et ses amis, sans perdre de

temps, remonterent a cheval, et sortirent de Poitiers par la porte

qui s'ouvrait sur le cliemin de Tours '.

lis marchaient pres du chariot convert qui portait les deux jeunes

lilies, amies de poignards et de courtes lances, equipage ordinaire

des voyageurs les plus pacitiques. A peine avaient-ils fait quelques

centaines de pas sur la route, qu'ils apercurent des cavaliers qui

venaient au-devant d'eux. Les deux troupes firent lialte, afin de se

reconnaitre, et celle de Gonthramn-Bose se niit en defense , car les

gens qu'elle voyait en face d'elle etaient des ennemis-, Ces gens

avaient pour chef un certain Drakolen, partisan tres-actif du roi de

Neustrie, et qui justement revenait du palais de Braine, ou il avait

conduit le fils de Dagarik et d'autres captifs, les mains liees derriere

le dos. Gonthramn sentit qu'il fallait se battre; niais, avant d'en

veiiir aux mains, il essaja de parlementer. II detacha vers Drakolen

un de ses amis, en lui donnant les instructions suivantes : « Va, et

« dis-lui ceci en mon nom : Tu sais qu'autrefois il y a eu alliance

« entre nous; je te prie done de me laisser le passage libre; prends

w ce que tu voudras de mes eflfets, je t'abandonne tout, jusqu'a rester

« nu; mais que je puisse me rendre avec mes filles ou j'ai I'intention

« d'aller^. »

En entendant ces paroles, Drakolen, qui se croyait le plus fort, fit

1. ... His diebus Guntchramuus-Boso filias siuis a Pictavo auferre conabatur, (Greg.

Ttiron. Hint. Franc, lib. V, apucl Srripl. rer. gallic, et francic, t. II, p. 249.)

2. ... Dracoleiius se super eum objecit : sed illi, sicut erant parati, resistentes, se dffeii-

sare nitebantur. (Ibid.)

3. Guntchramnns vero niisit unum de amicis suis ad euiii, diceus : « Vade et die ei :

(1 Scis enim quod fcjedus inter nos initum babemus, rogo ut te de meis reinoveas iiisidiis.

I Qiiantumvis de rebus tollere non probibeo : tantum mihi, etsi nudo, liceat cum Hliabiis

« meis accedere quo voluei'o. » (Ibid., p. 249, 250
)
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518 un eclat do vivo, et, moiitraut mi paquet de ctti'des suspendu a I'ar-

con desa sello, d dit au mossager : « Voici la corde avec huiuelle j'ai

K lie les aiitres cuiipables que je vieiis de inener au roi, elle servira

« pour lui^ )) Aussitot, donnant de I'eperon a son clieval, il courut

sur Gonthranm-Bose, et lui porta un coup de lance; mais ce couj)

fut mal dirige, et le fer de la lance, se detachant du bois, tomba a

terre. Gonthramn saisitle moment avec resolution, et, frappant Dra-

kolen au visage, il le fit clianceler sur les arcons; un autre le ren-

versa et I'acheva d'un coup de lance a travers les cotes. Les Neus-

triens, vojant leur chef mort, tournerent bride, et Gonthramn-Bose

se remit en route, non sans avoir soigneusement depouille le cadavre

de son ennenii -.

Apres cette aventure, le due Gonthramn chemina tranquillement

vers I'Austrasie. Arrive a Metz, il reprit la vie de grand seigneur

frank, vie d'independance farouche et desordonnee, qui n'avait rien

de la dignite du patriciat romain, rien des nioeurs chevaleresques

des cours feodales. L'histoire dit peu de choses de lui durant un

intervalle de trois annees
;
puis, tout d'un coup, on le voit a Constan-

tinople, oil il parait avoir ete conduit par son humeur inquiete et

vagabonde. C'est dans ce voyage que, par son entremise, fut nouee

la grande intrigue du siecle, une intrigue qui remua la Gaule

entiere, et dans laquelle Tesprit de rivalite des Franks-Austrasiens

contre leurs freres de Touest fit alliance avec la haine nationale des

Gaulois meridionaux, pour la destruction des deux royaumes dont

Soissons et Chalon-sur-Saone etaient les capitales.

1. (( Ecce, inqiiit, fauiculimi, in quo iilii culpabiles ud rcgeui, ui' ducente, direi'ti

« sunt : in quo et liic liodie ligandus, illuc deducetuv vinctus. » (Greg. Turon. Hist.

Franc, lib. V, apud Script, rer. tjallic. el francic., t. II, p. 250.)

2. ... Elevatoque conto, dracolcnum artat in faucibus. SuspensuiTiquc de eqixo sursuui,

uiius de amicis suis eum lancea latere verberatum finivit. Fugatisque sociis, ipsoque

spoliato, Guntchrannuis cum liliabus liber absccssit. (Ibid.)
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Uistoire de Pnctextutus, eveque de Rouen.

577—586

Pendant que le flls du roi Hilperik, sans asile dans le royaume de m
son pere et dans le royaume de son epouse, errait a travers les

bruyeres et les forets de la Champagne, il n'y avait guere en Neus-

trie qu'un seul homme qui eiit le courage de se dire liautement son

ami. C'etait I'eveque de Rouen Prsetextatus qui, depuis le jour ou il

avait tenu le jeune prince sur les fonts de bapteme, s*etait lie a lui

d'un de ces attachements devoues, absolus, irreflecliis, dont une mere

ou une nourrice semble seule capable. L'entrainement de sympathie

aveugle qui I'avait conduit a favoriser, en depit des lois de I'Eglise,

la passion de Merowig pour la veuve de son oncle, ne fit que s'ac-

croitre avec les malheurs qui furent la suite de cette passion incon-

sideree. Ce fut au zele de Pra^textatus que, selon toute probabilite,

le mari de Brunehilde dut les secours d'argent au moyen desquels il

parvint a s'echapper de la basilique de Saint-Martin de Tours et a

gagner la frontiere d'Austrasie.

A la nouvelle du mauvais succes de cette evasion, Teveque ne sd

decouragea point ; au contraire, il redoubla d'efForts pour procurer

des amis et un asile au fugitif dont il etait le pere selon la religion,

et que son propre pere persecutait ; il prenait pen de soin de dissi-

rauler ses sentiments et des demarches qui lui semblaient un devoir;

Pas un homme tant soit peu considei'able parnii les Franks qui habi-

taient son diocese ne venait lui rendre visite sans qu'il entretint

longuement le visiteur des infortunes de Merowig, sollicitant aVec

instance pour son filleul, pour son cher flls, comme il disaitlui-memcj
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t>^^ (le rafloetioii ot uii apjMii. ('<»s parolos etaiout uiie sorte de, refrain

que, dans sa simplicite de conir, il repetait sans eesse et melait a

tons ses discours. S'il arrivait qu'il reeut un present de quelque

liomme puissant on riclie, il s'enipressait de le lui rendre an double,

en lui faisant iJroniettre de venir en aide a Merowig et de lui rester

fidele dans sa detresse'.

Comme I'eveque de Rouen g'ardait pen de mesure dans ses projios

et se confiait sans precaution a toutes sortes de gens, le roi Hilperik

ne tarda pas a etre infornie de tout, soit par le bruit public, soit par

d'officieux amis, et a recevoir des denonciations mensongeres ou du

nioins exagerees. On accusait Praetextatus de repandre des presents

parmi le peuple pour I'exciter a la trahison, et d'ourdir un complot

contre le pouvoir et contre la persorine du roi. Hilperik ressentit a

cette nouvelle une de ces coleres melees de crainte, durant lesquelles,

incertain lui-meme du parti qu'il fallait prendre, il s'abandonnait aux

conseils et a la direction de Fredegonde. Depuis le jour ou il etait

parvenu a separer Tun de I'autre Merowig et Brunehilde, il avait

presque pardonne a I'eveque Pra^textatus la celebration de leur ma-

riage; mais Fredegonde, moins oublieuse que lui, et moins bornee

dans ses passions a I'interet du moment, s'etait prise contre I'eveque

d'une liaine profonde, d'une de ces haines qui, pour elle, ne finis-

saient qu'avec la vie de celui qui avait eu le malheur de les exciter.

Saisissant done I'occasion, elle persuada au roi de traduire Prsetex-

tatus devant un concile d'eveques comme coupable de lese-majeste

- selon la loi romaine, et de requerir, tout au moins, le chatiment de

son infraction aux canons de I'Eglise, si Ton ne parvenait i)as a lui

trouver d'autre crime'-.

Pra^textatus fut arrete dans sa maison et conduit a la residence

rovale, pour y subir un interrogatoire sur les faits (jui lui (^taient

imputes, et sur ses relations avec la reine IJrunehilde depuis le jtMir

1. Cireg. Tui'oii. Hist. I'lanc, lib. \, apud Script, rer. yallic. et fiunric.. t. II, p. :^14

et 245. — Adriaiii Valesii Rer. fnmcic., lib. X, t. II, p. 89 et seq.

2. ... Audieiis ("liilpericus, quod Pratextatus Rotlioinageiisis episcopiis contra utilitateni

suam popiilis imincra daret, oiiin ad se arcessiri pra'cepit. (Cireg. Turou. Hist, train-.,

lib. V, apud Sfc/yir ri'r. ijullir. rl fraiirir., t II, p. 243.)
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ou elle etait partie de Rouen pour retourner eii Austrasie. Les re- 5:7

ponses de I'eveque apprirent qu'il n'avait pas entierement rendu a

cette reine les effets precieu^ qu'elle lui avait confles a son depart

;

qu'il lui restait encore deux ballots remplis d'etoffes et de bijoux,

qu'on evaluait a trois mills sous d'or, et de plus, un sac de pieces d'or

au nombre d'environ deux mille'. Joyeux d'urie pareille decouverte

plus que de toute autre information, Hilperik s'empressa de faire

saisir ce depot et de le confisquer a son profit, puis il relegua Prse-

textatus loin de son diocese et sous bonne garde jusqu'a la reunion

du sjnode qui devait s'assembler pour le juger'^.

Des lettres de convocation, adressees a tons les eveques du rojaume

de Hilperik, leur enjoignirent de se rendre a Paris dans les derniers

jours du printemps de Tannee 577. Depuis la mort de Sighebert, le

roi de Neustrie regardait cette ville comme sa propriete, et ne tenait

plus aucun compte du serment qui lui en interdisait Tentree. Soit

que reellement il craignit quelque entreprise de la part des partisans

secrets de Brunehilde et de Merowig, soit pour faire plus d'impres-

sion sur I'esprit des juges de Pra^textatus, il fit le voyage de Sois-

sons a Paris, accompagne d'une suite tellement nombreuse qu'elle

pouvait passer pour une armee. Cette troupe etablit son bivouac aux

portes du logement du roi ; c'etait, selon toute apparence, I'ancien

palais imperial dont les batiments s'elevaient au sud de la cite de

Paris sur la rive de la Seine. Sa facade orientale bordait la voie ro-

maine qui, partant du petit pont de la Cite, se dirigeait vers le midi.

Devant la principale entree, une autre voie romaine tracee vers

Torient, mais tournant ensuite au sud-est, conduisait, a travers des

champs de vignes, sur le plateau le plus eleve de la colline meri-

dionale. La se trouvait une eglise dediee sous rinvocation des apotres

1. Quo disciisso ,
reperit cum eodem res Brunicliildis reginaj commendatas... (Greg.

Turon. Hist. Franc, lib. Y, apud Scripl. rer. gallic, et francic, t. II, p. 243.) ... Duo volu-

cla. speciebus et diversis oruamentis referta : qute adpretiabantur amplius quam tria

millia solidorum ; sed et sacculum cum numismatis auri pondere tenentem quasi millia

duo. (Ibid., p. 243.) — D'apres revaluation donnee par M. Guerard, trois mille sols d'or

equivalent a 27,840 fr., valeur intrinseque, et a 298,590 fr., valeur relative.

2. ... Ipsisque (rebus) ablatis, eum in exilio usque ad sacerdotalem audientiam retineri

prascepit. (Ibid., p. 243.)

21
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577 s;iiiit Pieri'o et saint I^uul, et (|ui fut clioisie pour salle d'audience

synodale, probablement a cause de sa proximito de I'habitation

rovale et dii cantoniiement des troupes.'.

Cette eglise, batie depuis un demi-siecle, renlermait les tombeaux

du roi Clilodowig, de la reine Chlothilde et de sainte Genovefe ou

Genevieve. Chlodowig en avait ordonne la construction a la priere

de Chlothilde, au moment de son depart pour la guerre centre les

Wisigoths ; arrive sur le terrain designe, il avait lance sa hache

droit devant lui, afin qu'un jour on put mesurer la force et la portee

de son bras par la longueur de I'edifice*. C'etait une de ces basiliques

du cinquierae et du sixieme siecle, plus remarquables par la richesse

de leur decoration que par la grandeur de leurs proportions archi-

tectoniques, ornees a I'interieur de colounes de marbre, de mo-

saiques et de lambris peints et dores, et a I'exterieur d'un toit de

cuivre et d'un portique ^. Le portique de Teglise de Saint-Pierre

consistait en trois galeries appliquees, I'une a la tace anterieure

du batiment, les deux autres a ses faces laterales. Ces galeries,

dans toute leur longueur, etaient decorees de peintures a fres-

que, representant les quatre phalanges des saints de Fancienne et

de la nouvelle loi, les patriarches, les prophetes, les martyrs et les

confesseurs ''.

Tels sont les details que fournissent les documents originaux sur

le lieu ou s'assemblace concile, le cinquieme tie ceuxqui fureuttenus

a Paris. Au jour fixe par les iettres de convocation, quarante-cinq

eveques se reunirent dans la basilique de Saint-Pierre. Le roi vint,

1. Voyez VHistoire de Paris, par Dulaure, t. I, aiix articles Palais des Thermes, rue

Saint-Jacques^ rue Galandc et rue de la Moutagne-Sainte-Genevifeve.

2. Tunc rex projecit a se in directum bipennem suam, quod est francisca, et dixit:'

Fiaiur ecclesia beatorum Apostoloium , dam aiuiliante Deo revertimur. (Gesta rey. franc.

^

apud Scrijjf. rer, gallic, et francic, t. II, p. 554.)

3. Voyc/. D. Tiieod. Ruinart, Priefatio ad Greg. Turon., p. 95 et 96. — Greg. Turoa.

Hiit. Franc., lib. II, cap. xiv ct xvi. — Fortunati Carmina, apud Scrip*, rer. gallic, et

francic, t. II, p. 479. — Excorpta ex Vita S. Doctrovel, apud ibid., t. Ill, p. 437.

4. Cui est porticus applicata triplex, neciion et patriarcbaruin et proplietarum, et mnr-

tyrum atque confessorum, veram vetusti teniporis iidera
,
qnx sunt tradita libris et liisto-

riaruni paginis, pictura refert. (Excerpta ex Vita sanctiE Genovefw, apud ibid., p. 370.)—
Diilauic, lliM.de I'aris, t. 1, p. 277.
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de son cote, a I'eglise ; il j entra accompagne de quelques-uns de ses 577

leudes armes seulement de leur epee, et la foule des Franks, en

complet equipage de guerre, s'arreta sous le portique, dont elle

occupa toutes les avenues. Le choeur de la basilique formait, selon

toute probabilite, I'enceinte reservee pour les juges, le plaignant et

I'accuse; on y voyait figurer, comme pieces de conviction, les deux

ballots et le sac de pieces d'or saisis dans la maison de Prsetextatus.

Le roi, a son arrivee, les fit remarquer aux eveques en leur annon-

cant que ces objets devaient jouer un grand role dans la cause qui

allait se debattre'. Les merabres du synode, venus soit des villes qui

formaient primitivement le partage du roi Hilperik, soit de celles

qu'il avait conquises depuis la mort de son frere, etaient en partie

Gaulois et en partie Franks d'origine. Parmi les premiers, de beau-

coup les plus nombreux, se trouvaient Gregoire, eveque de Tours,

Felix de Nantes, Domnolus du Mans, Honoratus d'Amiens, ^therius

de Lisieux et Pappolus de Chartres. Parmi les autres on voyait Ra-

ghenemod, eveque de Paris, Leudowald de Bayeux, Romahaire de

Coutances, Marowig de Poitiers, Malulf de Senlis at Berthramn de

Bordeaux ; ce dernier fut, a ce qu'il semble, lionore par ses collegues

de la dignite et des fonctions de president'-.

C'etait un homme de haute naissance, proche parent des rois par

sa mere Ingheltrude, et devant a cette parente un immense credit

et de grandes richesses. II affectait la politesse et I'elegance des

moeurs romaines; il aimait se montrer en public dans un char a

quatre chevaux, escorte par les jeunes clercs de son eglise, comme

1. Ostenderat enim nobis ante diem tertiam rex duo volucla... (Greg. Turou. Hist.

Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, el francic.^ t. II, p. 245.

)

2. Conjiincto aiitem concilio^ exhibitus est. Erant autem episcopi, qui adveneraut apud

Parisius, in basilica Sancti Petri apostoli. (Ibid., p. 243.) — Voyez aussi lib. VII,

cap. XVI et passim. — On a object^ contre cette double enumeration qu'au sixieme siecle

la physionomie romaine ou tuuesque des noms projn-es n'est pas toujours un signe certain

de I'origine des personnes; que deja quelques noms germaniques se montrent dans des

families gallo-romaines. Je le sais parfaitement ; mais ce sont la de rares exceptions qui

ne detruisent point la regie. S'il n'est pas permis de prendre pour Franks, jusqu'ii preuve

du contraire, les personnages des temps merovingiens qui portent des noms germaniques,

et pour Gaulois ceux qui portent des noms remains , I'histoire de ces temps est impos-

sible.



324 RECITS DKS TEMPS MEROVINGIENS

57T un patron entoure de ses clients '. A ce gout de luxe et de pompe se-

natoriale, I'eveque Berthramn joignait le gout de la poesie et com-

posait des epigrammes latines qu'il offrait avec assurance a I'admi-

ration des connaisseurs, quoiqu'elles fussent pleines de vers pilles et

de fautes contre la mesure*. Plus insinuant et plus adroit que ne

I'etaient d'ordinaire les gens de race germanique, il avait conserve

de leur caractere le penchant a la debauclie sans pudeur et sans rete-

nue. A I'exemple des rois ses parents, il prenait des servantes pour

concubines, et, non content de cela, il chercliait des maitresses

parmi les femmes mariees ^. II passait pour entretenir un commerce

adultere avec la reine Fredegonde, et, soit pour cette raison, soit

pour une autre cause, il avait epouse, de la maniere la plus vive,

les ressentiments de cette reine contre I'eveque de rJouen. En gene-

ral, les prelats d'origine franke, peut-etre par I'habitude du vasse-

lage, inclinaient a donner gain de cause au roi en sacrifiant leur

collegue. Les eveques romains avaient plus de sympathie pour

I'accuse, plus de sentiment de la justice et plus de respect pour la

dignite de leur ordre ; mais ils etaient effrayes par I'appareil mili-

taire dont le roi Hilperik s'entourait, et surtout par la presence de

Fredegonde, qui, se defiant, comme toujours, de I'iiabilete de son

mari, etait venue travailler elle-meme a I'accomplissement de sa

vengeance.

1. Hue ego dum fanmlans comitatu jimgor eoderu,

Et mea membra cito dura veherentur equo...

(Fortunati Opera, lib. Ill, cap. xxii,

adBertechi-amuum, p. 105.)

2. Sed tamen in vestro qua?dam sermone notavi,

Carmine de veteri furta novella loqui.

Ex quibus in paucis superaddita syllaba fregit,

Et pede la;sa suo musicaclauda jacet.

(Ibid., cap. xxiii, ad Bertecliramnuni,

p. 106.)

3. Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VIII, apud Script, rer. gallic, et fraucic, t. II, p. 316.

— « Abstulisti uxorem meam cum famulis ejus. Et ecce, quod saeerdotem non decet, tu

« cum ancillismeis, et ilia cum ianiulis tuis dedi'cus adulterii porpetratis. » (Ih'id., lib. IX,

p. 3 2.) — Tunc Bertecliramnus. Ikirdegaknisis civitatis ej)iscopus cui hoc cum regiua

crimen impactum fuerat... (lljid., lib. Y, p. 203.)
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Lorque I'accuse eut ete introduit, et que I'audience fut ouverte, 577

le roi se leva, et, au lieu de s'adresser aux juges, apostrophant brus-

queraent son adversaire : « Eveque, lui dit-il, comment t'es-tu avise

« de marier mon ennemi Merowig, lequel aurait du n'etre que mon

« fils, avec sa tante, je veux dire avec la femme de son oncle? Est-ce

« que tu ignorais ce que les decrets des canons ordonnent a cet egard?

« Et non-seulement tu es convaincu d'avoir failli en cela, mais encore

« tu as complete avec celuidontje parle, et distribue des presents pour

« me faire assassiner. Tu as fait du fils un ennemi de son pere ; tu as

« seduit le peuple par de I'argent, afin que nul ne me gardat la fidelite

« qui m'est due ; tu as voulu livrer mon royaume entre les mains

« d'un autre '... » Ces derniers mots, prononces avec force au milieu

du silence general, parvinrent jusqu'aux oreilles des guerriers franks

qui, en station liors I'eglise, se pressaient par curiosite le long

des portes qu'on avait fermees des Touverture de la seance. A la

voix du roi qui se disait tralii, cette multitude armee repondit aus-
^

sitot par un murmure d'indignation et par des cris de mort centre

le traitre
;
puis, s'exaltant jusqu'a la fureur, elle se mit en devoir

d'enfoncer les portes pour faire irruption dans Teglise et en arracher

I'eveque afin de le lapider. Les membres du concile, epouvantes par

ce tumulte inattendu, quitterent leurs places, et il fallut que le roi

lui-meme se portat au-devant des assaillants pour les apaiser et les

faire rentrer dans I'ordre^

L'assemblee ayant repris assez de calme pour que I'audience con-

tinuat, la parole fut donnee a I'eveque de Rouen pour sa justifica-

tion. II ne lui fut pas possible de se disculper d'avoir enfreint les

lots canoniques dans la celebration du mariage; mais il nia formel-

lement les faits de complot et de traliison que le roi venait de lui im-

puter. Alors Hilperik annonca qu'il avait des temoins a faire enten-

1. Cui rex ait : u Quid tibi visum est, o episcope, ut inimicum meum Merovechum,

(( qui tilius esse debnerat, cum araita sua, id est patrui sui uxore, conjungeres? An igna-

(1 rus eras, quae pro hac causa canonum statuta sanxissent? » (Greg. Turon. Hist. Franc,

lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 243.)

2. Hffic eo dicente, infremuit multitudo Francorum, voluitque ostia basilicse rurapere

quasi lit extractum sacerdotem lapidibus urgeret : sed rex prohibuit fieri. (Ibid.)
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577 dre, et ordonna qu'ils fussent introduits. Plusieurs hommes d'origine

franke comparurent, tenant a la main differents objets de prix qu'ils

mirent sous les yeux de I'accuse en lui disant : « Reconnais-tu ceci ?

« voila ce que tu nous as donne pour que nous promissions fidelite a

«Merowig*. L'ev^que, sans se deconcerter, repliqua : Vous dites

« vrai, je vous ai fait plus d'une fois des presents, mais ce n'etait

« pas afin que le roi fut chasse de son royaume. Quand vous veniez

« m'offrir un beau cheval ou quelque autre chose, pouvais-je me dis-

« penser de me montrer aussi genereux que vous-memes, et de vous

M rendre don pour don ^ ? » II j avait bien sous cette reponse un pen

de reMcence, quelque sincere qu'elle fut d'ailleurs ; mais la realite

d'une proposition de complot ne put etre etablie par des temoignages

valables. La suite des debats n'amena aucune preuve a la charge de

I'accuse ; et le roi, mecontent du peu de succes de cette premiere ten-

tative, fit lever la seance et sortit de I'eglise pour retourner a son

logement. Ses leudes le suivirent, et les eveques allerent tons en-

semble se reposer dans la sacristie ^

Pendant qu'ils etaient assis par groupes, causant familierement,

mais avec une certaine reserve, car ils se defiaient les uns des autres,

un homme que la plupart d'entre eux ne connaissaient que de nom,

se presenta sans etre attendu. C'etait Aetius, Gaulois de naissance et

archidiacre de I'Eglise de Paris. Apres avoir salue les eveques, abor-

dant avec une extreme precipitation le sujet d'entretien le plus epi-

neux, il leur dit : « Ecoutez-moi, pretres du Seigneur qui etes ici

'-( reunis, I'occasion actuelle est grande et importante pour vous. Ou

« vous allez vous honorer de I'eclat d'une bonne renommee, ou bien

« vous allez perdre dans I'opinion de tout le monde le titre de minis-

« tres de Dieu. II s'agit de choisir; montrez-vous done judicieux et

1. Quumque Pi'setextatus episcopus ea quae rex dixerat facta negaret, adveuerunt falsi

testes, qui ostendebant species aliquas dicentes : « Ha;c et hjec nobis deJisti,ut Merovecho

'( fidem promittere deberemus. » (Greg. Turon. Hisl. Franc, lib. V, apiul Script, rer. gallic,

et francic, t. II, p. 243.)

2. Ad haec illedicebat : « Verumenira dioitis vos a me saepius muneratos, sed non hmc

« causa exstitit, ut rex ejicoretur a regno... » (Ibid.)

3. Recedeute vero rege ad raetatura suum, nos ooUeoti in iinum sedeba mus in secretario

basilicffi beati Petri. (Ibid.)
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« fermes, et ne laissez pas perir votre frere '. » Cette allocution fut 577

suivie d'un profond silence ; les eveques, ne sachant s'ils avaient de-

vant eux un provocateur envoje par Fredegonde, ne repondirent

qu'en posant le doigt sur leurs levres en signe de discretion. lis se

rappelaient avec terreur les oris feroces des guerriers franks, et les

coups de leurs haches d'armes retentissant contre les portes de I'e-

glise. Presque tons, et les Gaulois en particulier, tremblaient de se

voir signales comme suspects a la loyaute ombrageuse de ces fougueux

vassaux du roi ; ils resterent immobiles et comme stupefaits sur leurs

sieges^.

Mais Gregoire de Tours, plus fort de conscience que les autres, et

indigne de cette pusillanimite, reprit pour son compte la harangue

et les exhortations de I'archidiacre Aetius. « Je vous en prie, dit-il,

a faites attention a mes paroles, tres- saints pretres de Dieu, et surtout

({ vous qui etes admis d'une maniere intime dans la familiarite du

a roi. Donnez-lui un conseil pieux et digne du caractere sacerdotal

;

a car il est a craindre que son acharnement contre un ministre du

« Seigneur n'attire sur lui la colere divine, et ne lui fasse perdre son

« royaume et sa gloire ^ » Les eveques franks, auxquels ce discours

s'adressait d'une maniere speciale, resterent silencieux comme les

autres, et Gregoire ajouta d'un ton ferme : « Souvenez-vous, mes

« seigneurs et confreres, des paroles du prophete qui dit : — Si la

« sentinelle, vojant venir I'epee, ne sonne point de la trompette, et

« que I'epee vienne et ote la vie a quelqu'un, je redemanderai le sang

(f de cet homme a la sentinelle. — Ne gardez done point le silence,

« mais parlez haut, et mettez devant les yeux du roi son injustice,

« de peur qu'il ne lui arrive malheur, et que vous n'en soyez respon-

1. Confabiilantibusque nobis, subito advenit Aetius, archidiaconus Parisiacffi ecclesise,

salutatisque nobis, ait : « Audite me,, o sacerdotes Domini, qui in unum collecti estis... »

(Greg. Turon, Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 243.)

2. Hebc eo dicente, nullus sacerdotum ei quicquam respondit. Timebant enim regin^

furorem, cujus instinctu haec agebantur. Quibus intentis , et ora digito comprimentibus...

(Ibid.)

3. ... Ego aio : « Adtenti estote, quajso, sermonibus meis, o sanctissimi sacerdotes Dei,

« et prtesertim vos, qui familiariores esse regi videmini : adhibete ei consilium sanctum

M atque sacerdotale... » (Ibid.)
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577 « sables '. » L'evo(jue s'arreta pour attenclre une reponse, mais aucun

des assistants ne repondit mot. lis s'empresserent de quitter la

place, les uns pour decliner toute part de complicite dans de sem-

blables propos, et se mettre a convert de I'orage qu'ils croyaient deja

voir fondre sur la tete de leur collegue; les autres, comme Ber-

thramn et Raghenemod, pour aller faire leur cour an roi et lui por-

ter des nouvelles -.

Hilperik ne tarda pas a etre informe en detail de tout ce qui venait

d'avoir lieu. Ses flatteurs lui dirent qu'il n'avait pas dans cette affaire,

ce furent leurs propres paroles , de plus grand ennemi que I'eveque

de Tours. Aussitotle roi, saisi de colere, depechaun de ses courtisans

pour aller en toute diligence chercher I'eveque et le lui araener.

Gregoire obeit et suivit son conducteur d'un air tranquille et assure •'.

II trouva le roi hors du palais , sous une hutte construite en bran-

cliages, au milieu des tentes et des baraques de ses soldats. Hilperik

se tenait debout, ajant a sa droite Berthramn, I'eveque de Bordeaux,

et a sa gauche Raghenemod, I'eveque de Paris, qui, tous les deux,

venaient de jouer contre leur collegue le role de delateurs. Devant

eux etait un large banc convert de pains, de viandes cuites et de dif-

ferents mets destines a etre ofi'erts a chaque nouvel arrivant ; car

I'usage et une sorte d'etiquette voulaient que personne ne quittat le

roi, apres une visite, sans prendre quelque chose a sa table *.

A la vue de I'homme qu'il avait mande dans sa colere, et dont il

connaissait lecaractere inflexible devant la menace, Hilperik secom-

posa pour mieux arriver a ses fins, et affectant, au lieu d'aigreur,

un ton doux et facetieux : « eveque, dit-il, ton devoir est de dis-

1. Illis vero silentibus adjeci : « Mementote, domini mei sacerdotes, verbi prophetioi

« quod ait : Si viderit speculator... » (Greg. Turou. Hist. Franc, lib. V, apud Script, rcr.

gallic, et francic, t. II, p. 243.) — Ez^chiel, cap. xxxiii, v. 6.

2. Htec me dicente, non respondit ullus quicquam, sei erant omnies intenti et stupentes.

Duo tameu adulatores ex ipsis, quod de episcopis dici dolendum est, nuntiaverunt regi...

(Ibid., p. 244.)

3. ... Dicentes, quia nullum majorem inimicum in suis causis quam me liaberet. Illico

unus ex aulicis cursu rapido ad me repnusentandum dirigitur. (Ibid., p. 244.)

4. Quumque venissem, stabat rex juxta tabernaoulum ex ramis factum, et ad dexteram

ejus Bertechramnus episcopus, ad lievam vero Ragnemodus stabat : et erat ante eos

scamnum pane desiiper plenum cum diversis ferculis. (Ibid.)
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« penser la justice a tons, et voila que je ne puis I'obenir de toi; au 577

« lieu de cela, je le vols bien, tu es de connivence avec I'iniquite,

« et tu donnes raison au proverbe : Le corbeau n'arrache point I'oeil

« au corbeau K » L'eveque ne jugea pas convenable de se preter a la

plaisanterie ; mais avec ce respect traditionnel des anciens sujets de

I'empire romain pour la puissance souveraine, respect qui, du moins

chez lui, n'excluait ni la dignite personnelle, ni le sentiment de I'in-

dependance, il repondit gravement : « Si quelqu'un de nous , 6 roi,

« s'ecarte du sentier de la justice, il pent etre corrige par toi ; mais

«si c'est toi qui es en faute, qui est-ce qui te reprendra? Nous

« te parlons , et si tu le veux , tu nous ecoutes ; mais si tu ne le

« veux pas, qui te condamnera? Celui-la seul qui a prononce qu'il

« etait la justice meme^,» Le roi Tinterrompit et repliqua : «La

«justice, je I'ai trouvee aupres de tous, et ne puis la trouver aupres

« de toi ; mais je sais bien ce que je ferai pour que tu sois note parmi

« le peuple, et que tous sachent que tu es un homme injuste. J'as-

« semblerai les habitants de Tours, et je leur dirai : Elevez la voix

« contre Gregoire, et criez qu'il est injuste et ne fait justice a per-

« Sonne : et pendant qu'ils crieront ainsi, j'ajouterai : «Moi, qui suis

« roi, je ne puis obtenir justice de lui; comment, vous autres qui

« etes au-dessous de moi, I'obtiendrez-vous ' ? »

Cette espece d'hypocrisie pateline, par laquelle I'homme qui pou-

vait tout essayait de se faire passer pour opprime, souleva dans le

coeur de Gregoire un mepris qu'il eut peine a contenir, et qui fit

prendre a sa parole une expression plus seche et plus hautaine. « Si

« je suis injuste, reprit-il, ce n'est pas toi qui le sais, c'est celui qui

1. Visoque me rex ait : « episcope^ justitiam cunctis largiri debes : et ecce ego justi-

« tiam a te non accipio; sed, ut video^ consentis iniquitati, et impletur in te proverbium

« illud, quod corvus oculum corvi non eruit. » (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, apud

Script, rer. gallic, et francic. t. 11, p. 244.)

2. Ad hsec ego : « Si quis de nobis, o rex, justiti» tramitera transcendere voluerit, a

« te corrigi potest; si vero tu excesseris, quis te corripiet? Loquimur enira tibi, sed si

« volueris, audis : si autem nolueris, quis te condemnabitV... » (Ibid.)

3. Ad base ille, ut erat ab adulatoribus contra rae accensus, ait : « Cum omnibus enim

« inveni justitiam, et tecum invenire non possum. Sed scio quid faciam, ut noteris in

« populis... » (Ibid.)
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577 « connait ma conscience et qui voit au fond des coeurs ; at quant aux

a clameurs du peuple que tu auras ameute, elles ne feront rien, car

a chacun saura qu'elles viennent de toi. Mais c'est assez la-dessus :

a tu as les lois et les canons, consulte-les avec soin, et si tu n'ob-

fl serves pas ce qu'ils ordonnent, sache que le jugement de Dieu est

a sur ta tete '
. »

Le roi sentit I'effet de ces paroles severes; et comme pour effacer

de I'esprit de Gregoire 1 'impression facheuse qui les lui a^ait atti-

rees, il prit un air de cajolerie, et montrant du doigt un vase rempli

de bouillon qui se trouvait la parrai les pains, les plats de viandes et

les coupes a boire, il dit : « Voici un potage que j'ai fait preparer

« a ton intention ; Ton n'y a mis autre chose que de la volaille et

« quelque peu de pois chiches -. » Ces derniers mots etaient calcules

pour flatter I'amour-propre de I'eveque; car les saints personnages

de ce temps, et en general ceux qui aspiraient a la perfection chre-

tiemie, s'abstenaient de la grosse viande comme trop substantielle,

et ne vivaient que de legumes, de poisson et de volaille. Gregoire ne

fut point dupe de ce nouvel artifice, et faisant de la tete un signe

de refus, il repondit : « Notre nourriture doit etre de faire la volonte

« de Dieu, et non de prendre plaisir a une chere delicate. Toi qui

« taxes les autres d'injustice, commence par promettre que tu ne

« laisseras pas de cote la loi et les canons, et nous croirons que c'est

« la justice que tu poursuis'. » Le roi, qui tenait a ne point rompre

avec I'eveque de Tours, et qui au besoin ne se faisait pas faute de

serments, sauf a trouver plus tard quelque mojen de les eluder, leva

la main et jura, par le Dieu tout-puissant, de ne transgresser en

aucune maniere la loi et les canons. Alors Gregoire prit du pain

1. Ad hsec ego : « Quod sim iiijustus^ tu nescis. Scit enini ille conscientiam meam, cu i

(( occulta cordis sunt manifesta. Quod vero falso clanioie populus, te insultante, vocife-

« ratur^ nihil est, quia sciunt omnes a te ha^c emissa... » (Greg. Turon. Hist. Franc, lib.V

apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 244.)

2 At ille quasi me demulcens, quod dolose faciens putabat me non intelligere, con-

versus ad juscellum quod coram erat positum, ait : « Propter te litec juscella paravi in

« quibus nihil aliud prater volatilia, et parumper c'ceris continetur. (Ibid.)

3. Ad hajc ego, cognoscens adulationes ejus, dixi : « Noster cibus esse debet facere

voluntatem Dei, et non his deliciis delectari... » (Ibid.)
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et but un peu devin, espece de communion de I'hospitalite , a la- 577

quelle on ne pouvait se refuser sous le toit dautrui, sans pecher

d'une maniere grave contra les egards et la politesse. Reconcilie

en apparence avec le roi , il le quitta pour se rendre a son loge-

ment dans la basilique de Saint-Julien , voisine du palais impe-

rial 1.

La nuit suivante, pendant que I'eveque de Tours, apres avoir

chante I'office des nocturnes, reposait dans son appartement, il

entendit frapper a coups redoubles a la porte de la maison. Etonne

de ce bruit, il fit descendre un de ses serviteurs, qui lui rapporta

que des messagers de la reine Fredegonde demandaient a le voir ^.

Ces gens ayant ete introduits, saluerent Gregoire au nom de la

reine, et lui dirent qu'ils venaient le prier de ne point se montrer

contraire a ce qu'elle desirait, dans I'afTaire soumise au concile. lis

ajouterent en confidence qu'ils avaient mission de lui promettre

deux cents livres d'argent, s'il faisait succomber Praetextatus en se

declarant contre lui^. L eveque de Tours, avec sa prudence et son

sang-froid liabituels, objecta d'une maniere calme qu'il n'etait pas

seul juge de la cause, etque sa voix, de quelque cote qu'elle fut, ne

saurait rien decider. « Si vraiment, repliquerent les envoyes, car

« nous avons deja la parole de tous les autres; ce qu'il nous faut,

« c'est que tu n'aillespas al'encontre.» L'eveque reprit sans^changer

de ton ; « Quand vous me donneriez mille livres d'or et d'argent,

« il me serait impossible de faire autre chose que ce que le Seigneur

« commande ; tout ce que je puis promettre, c'est de me reunir aux

« autres eveques en ce qu'ils auront decide conformement a la ioi

1. Ille vero porrecta dextera, juravit per oranipotentem Deum, quod ea quas lex et ca-

nones edocebaut nuUo prjetermitteret pacto. Post hsec accepto pane , hausto etiam vino,

discessi. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib, V, apud Script, rer. gallic, et francic. , t. 11,

p. 244.)

2. ... Ostium mansionis nostra? gravibus audio cogi verberibus : missoque puero, nun-

tios Fredegundis reginse adstare cognosco. (Ibid.)

3. Deinde precantur pueri, ut in ejus causis eontrarius non exsistam, simulque dueentas

argenti promittunt libras, si Praetextatus me impugnante opprimeretur. (Ibid.) — Deux

cents livres d'argent Equivalent a 13,954 fr., valeur reelle, et a 149,300 fr., valeur relative.

( Evaluation de M. Gu6rard.)
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5TT « canonique *. » Les envoyes se tromperent sur le sensde ces paroles,

soit parce qu'ils n'avaient pas la moindre idee de ce qu'etaient les

canons de TEglise, soit parce qu'ils s'imaginerent que le mot seigneur

s'appliquait au roi, que, dans le langage usuel, on designait souvent

par ce simple litre, et, faii-ant beaucoup de remerciments, ils sorti-

rent, jojeux de pouvoir porter a la reine la bonne reponse qu'ils

croyaient avoir recue . Leur meprise delivra I'eveque Gregoire de

nouvelles importunites, et lui permit de prendre du repos jusqu'au

lendemain matin.

Les membres du concile s'assemblerent de bonne heure pour la

seconde seance, et le roi, deja tout remis de ses desappointements,

s'y rendit avec une grande ponctualite K Pour trouver un moyen

d'accorder son serment de la veille avec le projet de vengeance que

la reine s'obstinait a poursuivre, il avait mis en oeuvre tout son savoir

litteraire et theologique; il avait feuillete la collection des canons,

et s'etait arrete au premier article decernant contre un eveque

la peine la plus grave, celle de la deposition. II ne s'agissait plus

pour lui que de charger sur nouveaux frais I'eveque de Rouen d'un

crime prevu par cet article, et c'est ce qui ne I'embarrassait guere;

assure, comme il croyait I'etre, de toutes les voix du synode, il se

donnait libre carriere en fait d'imputations et de mensonges. Lors-

que les juges et I'accuse eurent pris place comme a I'audience pre-

cedente, Hilperik prit la parole, et dit avec la gravite d'un docteur

commentant le droit ecclesiastique : « L'eveque convaincu de vol

« doit etre destitue des fonctions episcopales ; ainsi en a decide I'au-

« torite des canons*. » Les membres du synode, etonnes de ce debut,

auquel ils ne comprenaient rien, demanderent tous a la fois quel

1. Dicebaiit enim : « Jam omnium episcoporum promissionem liabemus : tantiim tu

« adversus non incedas. » Quibus ego respond! : « Si mihi mille libras auri argentique

« donetis, mimquid aliud facere possum nisi quod Dominus agere pnecipit?... » (Greg.

Turon. Hist. Franc. , lib. V, apud Scn/j^ rer, gallie. et francic. , t. II, p. 244.)

2. At illi non intelligentes qua; dicebam, gratias agentes discesserunt. (Ibid.)

3. Convenientibus autem nobis in basilica Sancti Petri, mano rex adfuit... (Ibid.)

4. Dixitque : « Episcopus enim in furtis depreliensus, ab episcopali officio ut avellatur

(I Canonum auctoritas saiixit. » (Ibid., p. 244 et 245.)
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etait cet eveque a qui Ton imputait le crime de vol. « C'est lui, 577

« repondit le roi en se tournant vers Prsetextatus avec une singu-

« liere impudence, lui-meme, et n'avez-vous pas vu ce qu'il nous a

« derobe ' !

»

lis se rappelerent en efFet les deux ballots d'etoffes et le sac d'ar-

gent que le roi leur avait montres sans expliquer d'ou provenaient

ces objets, et quels rapports ils avaient dans sa pensee aux charges

de I'accusation. Quelque outrageante que fut pour lui cette nouvelle

attaque, Prsetextatus repondit patiemment a son adversaire : « Je

« crois que vous devez vous souvenir qu'apres que la reine Brune-

« hilde eut quitte la ville de Rouen, je me rendis pres de vous, et

« vous informal que j'avais en depot chez moi les effets de cette

« reine, c'est-a-dire cinq ballots d'un volume et d'un poids conside-

« rabies; que ses serviteurs venaient souvent me demander de les

« rendre, mais que je ne voulais pas le faire sans votre aveu. Vous

« me dites alors : Defais-toi de ces choses , et qu'elles retournent a

« la ferame a qui elles appartiennent, de crainte qu'il n'en resulte

« de I'inimitie entre moi et mon neveu Hildebert. De retour dans

« ma metropole, je remis aux serviteurs un des ballots, car ils n'en

« pouvaient porter davantage'. lis revinrent plus tard me demander

« les autres , et j'allai de nouveau consulter votre magnificence.

« L'ordre que je recus de vous fut le meme que la premiere fois :

« Mets dehors, mets dehors toutes ces choses, 6 eveque, de peur

« qu'elles ne fassent naitredes querelles. Jeleurai done remis encore

« ueux ballots, et les deux autres sont restes chez moi. Mainte-

« nant, pourquoi me calomniez-vous et m'accusez-vous de larcin,

« puisqu'il ne s'agit point ici d'objets voles, mais d'objets confies a

« ma garde ^ ^ »

1. Nobis quoque respondentibus, quis ille sacerdos esset cui furti crimen iiirogaretur?

respondit rex : « Vidistis enim species quas nobis furto abstulit. » (Gx"eg. Turon. Hist.

Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 245.)

2. Hiec enim dicebat rex sibi ab episcopo fuisse furata. Qui respondit : « Recolere

« vos credo, discedente a Rotliomagensi urbe Bruneci;ilde regina, quod venerim ad vos

(I dixique vobis, quia res ejus, id est quinque sarcinas, conmiendatas haberem .. » (Ibid.)

3. « Reversi iteriim requirebant alia : iterum consulni magnificentiam vestram. Tii

« autem pr^cepisti dicens : « Ejice , ejice ha^c a te, o sacerdos : ne facial scandalum
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« — Si ce depot t'avait ete remis en garde, » repliqua le roi, don-

nant, sans se deconcerter, iin autre tour a I'accusation, et quittant

le role de plaignant pour celui de partie publique, « si tu etais depo-

« sitaire, pourquoi as-tu ouvert I'un des ballots, et en as-tu tire une

« bordure de robe tissue de fils d'or, que tu as coupee par morceaux,

« afin de la distribuer a des homraes conjures pour me chasser de

« mon royaume ' ? »

L'accuse reprit avec le meme calme : « Je t'ai deja dit une fois que

« ces liommes ra'avaient fait des presents. N'ajant a moi, pour le

« moment, rien que je pusse leur donner en retour, j'ai puise la, et

« je n'ai pas cru mal faire; je regardais comme mon propre bien ce

« qui appartenait a mon fils Merowig, que j'ai tenu sur les fonts de

« bapteme^. » Le roi ne sut que repondre a ces paroles, ou se pei-

gnait avec tant de naivete le sentiment paternel qui etait pour le

vieil eveque une passion de tous les instants, et comme une sorte

d'idee fixe. Hilperik se sentait a bout de ressources ; a I'assurance

qu'il avait montree d'abord, succeda un air d'embarras et presque de

confusion; il fit lever brusquement la seance, et se retira encore plus

deconcerte et plus mecontent que la veille*.

Ce qui le preoccupait surtout, c'etait I'accueil qu'apres une sem-

blable deconvenue il allait infailliblement recevoir de I'imperieuse

Fredegonde, et il semble qu'en effet son retour au palais fut suivi

d'un orage domestique dont la violence le consterna. Ne sachant

plus que faire pour ecraser, au gre de sa femme, le vieux pretre

inoflfensif dont elle avait jure la perte, il appela aupres de lui ceux

« ha-c causa... » Tu autem, quid nunc calumniaris, et me furti arguis, quum hsec causa

M non ad furtum, sed ad custodiam debeat deputari ? » (Greg. Turoii. Hist. Franc., lib. V,

apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 245.)

1. Ad luec rex : « Si hoc depositum penes te habebatur ad custodiendura, cur solvisti

« unum ex his, et limbum aureis contextum filis in partes dissecasti, et dedisti per viros,

« qui me a regno dejicerent? » (Ibid.)

2. (( Jam dixi tibi superius, quia muncra eoriun acceperam, ideoque quum non hahe-

(I rem de pra'senti quod dareni, hinc pra.'sumpsi, et eis vicissitiidiiiem nuuierum tribui.

« Proprium milii esse videbatur quod Hlio meo Merovecho erat
,
quom de lavacro rege-

« nerationis excepi. » (Ibid.)

3. Videns autem rex Cliilpericus, quod eum his calumniis supevare ncquiret, attonitus

valde, a conscientia confusus, discessit a nobis .. (Ibid.)
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des membres clu concile qui lui etaient le plus devoues, entre autres 577

Berthramn et Ragheneraod. « Je Tavoue, leur dit-il, je suis vaincu

« par les paroles de I'eveque, et je sais que ce qu'il dit est vrai. Que

« ferai-je done pour que la volonte de la reine s'accomplisse a son

« egard ' ? » Les prelats, embarrasses, ne surent que repondre ; ils

restaient mornes et silencieux, quand tout a coup le roi, stimule et

comme inspire par ce melange d'amour et de crainte qui formait sa

passion conjugale, reprit avec feu : « Allez le trouver, et, faisant

« semblant de lui donner conseil de vous-memes, dites-lui : « Tu

« sais que le roi Hilperik est bon et facile a emouvoir, qu'il se laisse

« aisement gagner a la misericorde ; liumilie-toi devant lui, et dis

« pour lui complaire que tu as fait les choses dont il t'accuse ; alors

« nous nous jetterons tous a ses pieds, et nous obtiendrons ta

« grace ^. »

Soit que les eveques eussent persuade a leur credule et faible col-

legue que le roi, se repentant de ses poursuites, voulait seulement

n'en pas avoir le dementi, soit qu'ils I'eussent effraye en lui repre-

sentant que son innocence devant le concile ne le sauverait pas de la

vengeance royale, s'il s'obstinait a la braver, Prsetextatus, intimide

d'ailleurs par ce qu'il savait des dispositions serviles ou venales de la

plupart de ses juges, ne repoussa point de si etranges conseils. II

reserva dans sa pensee, comme une derniere chance de salut, la res-

source ignominieuse qui lui etait ofFerte, donnant ainsi un triste

exemple du relachement moral qui gagnait alors jusqu'aux hommes

charges de maintenir, au milieu de cette societe a demi dissoute, la

regie du devoir et les scrupules de I'honneur. Remercies comme d'un

bon office par celui qu'ils trahissaient, les eveques allerent porter au

roi Hilperik la nouvelle du succes de leur message. lis promirent

1. ... Vocavitque quosdam de adulatoribus suis, et ait : « VictuiU me verbis episcopi

« fateor, et vera esse quos dicit scio : quid nunc faciam, ut reginse de eo voluntas adim-

« pleatur? » (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, el francic, t. II,

p. 245.)

2. Et ait : « Ite, et accedentes ad eUm dicite, quasi consilium ex vobismetipsis dantes :

« Nosti quod sit rex Cliilpericiis pius atque compunctus, et cito flectatur ad misericor-

« diam : humiliare sub eo , et dicito ab eo objecta a te perpetrata fuisse... » (Ibid.)
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577 que Taccuso, donnant a plein dans le piege, avouerait tout a la pre-

miere intorpellation ; et Hilperik, delivre par cette assurance du souci

d'inventer quelque nouvel expedient pour raviver la procedure, re-

solut de I'abandonner a son coiirs ordinaire'. Les choses furent done

remises pour la troisieme audience precisement au point oii elles se

trouvaient a la fin de la premiere, et les temoins qui avaient deja

comparu furent assignes de nouveau, pour confirmer leurs prece-

dentes allegations.

Le lendemain, a I'ouverture de la seance, le roi, comme s'il eut

repris simplement s(m dernier propos de Tavant-veille, dit a I'accuse

en lui montrant les temoins qui se tenaient de])out : « Si tu ne vou-

« lais que rendre a ces liorames present pour present, pourquoi leur

« as-tu demande le serment de garder leur foi a Merowig - ? » Quelque

enervee que fut sa conscience depuis son entrevue avec les eveques,

Prsetextatus, par un instinct de pudeur plus fort que toutes ses ap-

prehensions, recula devant le mensonge qu'il devait proferer contre

lui-meme. « Je I'avoue, repondit-il, je leur ai demande d'avoir de

« I'amitie pour lui, et j'aurais appele a son aide non-seulement les

« hommes, mais les anges du ciel, si j'en avais eu la puissance, car

« il etait, comme je I'ai deja dit, mon fils spirituel par le bapterae '. »

A ces mots qui semblaient indiquer de la part du prevenu la vo-

lonte de continuer a se defendre, le roi , outre de voir son attente

trompee, eclata d'une maniere terrible. Sa colere, aussi brutale en

ce moment que ses ruses avaient ete patientes, frappa le debile vieil-

, lard d'une commotion nerveuse qui aneantit sur-le-champ ce qui lui

restait de force morale. II tomba a genoux, et se prosternant la face

contre terre, il dit : « roi tres-misericordieux, j'ai peclie contre

« le ciel et contre toi, je suis un detestable homicide, j'ai voulu te

1. His seductus rrwtoxtatus episcopus, pollicitus est se ita iactuvum. (Qre^'. Turon.

Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 215.)

2. Mane antem facto, couveiiimus ad coiisiietiim locum : advenieiisque et rex, ait ad

Episcopum : « Si niunera pro niuiieribus liis lioiuinihus es largitus^ cur sacranienta pos-

« tulasti, ut fidem Merovecho servarentV » (Ibid.)

3. Kesi-oiidit episcopus : « Petii , fateor, aniicitias eonim liabcri cum eo : et non solum

(1 liomiucm, sed, si fas fuisset, aiigelum de ca'lo evocassem, qui essit uiljutor ejus : filius

It enim luiin erat, ut sa'pe dixi, spivitalis ex lavacro. » (Ibid.)
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« tuer et faire monter ton fils sur le troiie '... » Aussitot que le roi 577

vjt son adversaire a ses pieds, sa colere se calma, et I'liypocrisie

reprit le dessus. Feignant d'etre emporte par I'exces de son emotion,

il se mit lui-meme a genoux devant I'assemblee, et s'ecria : « En-

« tendez-vous , tres-pieux eveques , entendez-vous le criminel faire

« Taveii de son execrable attentat ? » Les membres du concile s'elan-

cerent tons liors de leurs sieges et coururent relever le roi qu'ils en-

tourerent, les uns attendris jusqu'aux larmes, et les autres riant

peut-etre en eux-memes de la scene bizarre que leur traliison de la

veille avait contribue a preparer-. Des que Hilperik fut debout,

comme s'il lui edt ete impossible de supporter plus longtemps la vue

d'un si grand coupable, il ordonna que Pra^textatus sortit de la basi-

lique, Lui-meme se retira presque aussitot, afin de laisser le concile

deliberer selon Tusage avant de rendre son jugement*.

De retour au palais, le roi, sans perdre un instant, envova porter

aux eveques assembles un exemplaire de la collection des canons

pris parmi les livres de sa bibliotlieque. Outre le code entier des lois

canoniques admises sans contestation par I'Eglise gallicane, ce vo-

lume contenait, en supplement, un nouveau caliier de canons attri-

bues aux apotres, mais peu repandus alors en Gaule, peu etuclies et

mal connus des theologiens les plus instruits. La se trouvait I'article

disciplinaire cite par le roi avec tant d'empliase a la seconde seance,

lorsqu'il s'avisa de transformer I'imputation de complot en celle de

vol. Get article, qui decernait la peine de la deposition, lui plaisait

fort a cause de cela; mais comme son texte ne cadrait plus avec les

aveux de I'accuse, Hilperik, poussant a bout la duplicite et I'effron-

terie, n'hesita pas a le falsifier, soit de sa propre main, soit par la

main d'un de ses secretaires. On lisait dans I'exemplaire ainsi re-

1. Qiuimque lisec altercatio altius toUeretur, Pnutextatus episcopus prostratus solo

,

ait : <i ]'ecoa\i in coelura et coram te, o rex misericoidissime : ego sum homicida nefan-

« dus; ego te interficere volui, et filinra timm in solio tuo erigere. » (Greg. Turon. Hist.

Franc, lib. V, apiid Script, rer. gallic, et (rancic, t. 11, p. 245.)

2. Htco eo dicente, prosteriiitur rex coram pedibus sacerdotum, dicens : « Audite^

(( o piissimi sacerdotes
, ream crimen exsecrabile contitentem. » Quumque nos tlentes

regem elevassemus a solo... (Ibid.)

3. ... Jussit cum hasilicam egredi. lose vero ad nictatum discessit... (Ibid.)

22
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i77 toiiclie : « L'evoquo coiivaincu (riiomicide, d'adultere ou deparjure,

« sera destitue de I'epist'opat. » Le mut vol avait disparu, remplace

par le mot homicide, et, chose encore plus etrange, auciiii des mem-

. bres du concile, pas meme I'eveque de Tours, iie se douta de la su-

percherie. Seuleinent, a ce qu'il parait, Tintegre et consciencieux

Gregoire, riiomme de la justice et de la loi, fit, mais inutilement,

des efforts pour engager ses collegues a s'en tenir au code ordinaire,

et a decliner I'autorite des pretendus canons apostoliques \

La deliberation terminee, les parties furent appelees de nouveau

pour entendre prononcer la sentence. L'article fatal, Tun de ceux

du vingt-unieme canon des apotres, avant ete lu a haute voix, I'e-

veque de Bordeaux, comme president du concile, s'adressant a I'ac-

cuse, lui dit : « Ecoute, frere et coeveque, tu ne peux plus demeurer

« en communion avec nous et jouir de notre charite jusqu'au jour ou

« le roi, aupres de qui tu n'es pas en grace, t'aura accorde son par-

te don '-. » A cet arret prononce par la bouche d'un homme qui, la

veille , s'etait joue si indignement de sa simplicite, Praetextatus

resta silencieux et comme frappe de stupeur. Quant au roi, une vic-

toire si complete ne lui suftisait deja plus, et il s'ingeniait encore

pour trouver quelque mojen accessoire d'aggraver la condamnation.

Prenant aussitot la parole, il demanda qu'avant de laisser sortir le

condamne, on lui dechirat sa tunique sur le dos, ou bien qu'on recitat

sur sa tete le psaume CVIII^ qui contient les maledictions appliquees

par les Actes des apotres a Judas Iscariote : «Que ses jours soient

M en petit nombre
;
que ses fils deviennent orphelins et sa femme

«veuve. Que I'usurier devore son bien, et que des etrangers en-

w levent le fruit de ses travaux ;
qu'il n'y ait pour lui ni aide ni pitie:

1. Transmitteus libruni Canouuiu, in quo erat quaternio novus aclnexus, liabeus cu-

nones quasi apostolicos, continentes haec : « Episcopus in homicidio^ adulterio, et perjurio

deprehensus, a sacerdotio divellatur. » (Greg. Turon. Ilisl. Franc., lib. V, apud Script.

rer. gallic, el franric, t. II, p. 245.)— Adriani Valesii Rer. francic, lib. X, t. II, p. 94.

— D. Theod. lluinart Pncfatio ad Grej:;. Turon.. p. 86.

2. Ilis ita lectis, quum Pnctextatus staret stupens, ]?ertchramnus episcopus, ait :

« Audi, o frater et coepiscope, quia regis gratiam non habes, ideoque nee nostra caritate

" uti poteris, priusquani regis indulgentiam merearis. " (Grog. Turon. Hint. Franc, lib. V,

apud Srtii)l. rer. (jallic. el franric, t. II, p. '2Ar>.)
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M que ses entants meureiit et que sun iiom perisse en une seule gene- 57T

« ration *
. »

La premiere de ces ceremonies etait un sjmbole de degradation

infamante, I'autre s'apjjiquait seulement dans le cas de sacrilege.

Gregoire de Tours, avec sa fermete tranquille et moderee, eleva la

voix pour qu'une semblable aggravation de peine ne fut point ad-

mise, et le concile ne I'admit point. Alors Hilperik, toujours en veine

de chicanes, voulut que lejugement qui suspendait son adversaire

des fonctions episcopales fut redige par ecrit avec une clause portant

que la deposition serait perpotuelle. Gregoire s'opposa encore a cette

demande, en rappelant au roi sa promesse formelle de renfermer

Taction dans les bornes marquees par la teneur des lois canoniques ^.

Ce debat, qui prolongeait la seance, fut interrompu tout a coup par

un denoiiment oil Ton pouvait reconnaitre la main et la decision de

Fredegonde, ennuyee des lenteurs de la procedure et des subtilites

de son mari. Des gens amies entrerent dans 1 eglise et enleverent

Praetextatus sous les yeux de I'assemblee, qui n'eut plus qu'a se se-

parer. L'eveque fut conduit en prison au dedans des murs de Paris,

dans une geule dont les restes subsisterent longtemps sur la rive-

gauche du grand bras de la Seine. La nuit suivante, il tenta de s'e-

vader et fut cruellement battu par les soldats qui le gardaient. Apres

un jour ou deux de captivite, ii partit pour aller en exil aux extre-

mites du royaume, dans une ile voisine des rivages du Cotentin

;

c'est probablement celle de Jersey, colonisee depuis un siecle, ainsi

que la cote elle-meme, jusqu'a Bayeux, par des pirates de race

saxonne ';

1. His Ita gestis, petiit rex, ut aut tunica ejus scinderetur, aut centesinius-octavus

psalmus, qui maledictiones Iscliarioticas contiiiet, super caput ejus recitaretur... (Grep;.

Turon. Hist. Franc. , lib. V, apud Script, rer. gallic, el francic, t. II, p. 245 et 246.)

2. ... Aut certe judicium contra eum scriberetur, ne in perpetuum commiiiiicaret.

Quibus conditionibus ego restiti, juxta promissum regis, ut nihil extra canones gereretur.

abid., p. 246.)

3. Tunc Praetextatus a nostris raptus oculis, in custodiam positus est. De qua fagere

tentans nocte, gravissime cresus, in insulam niaris^ quod adjacet civitati Constantino

in exsilium est destrusus. (Ibid.) — Voyez Dulaure, Hint, dc Paris, t. I ;
— et aussi Hist:

de la conquete de rAnrjl^terre, llvres I et II.
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577 L'(''ve(|ue do Ivoiuui devait, seloii touto appui'oiico, passer \o. rcsto

do s;i vi(^ ail milioii do cotto ])t»piilati(»ii do. poclioiirs ot do fui'huiis;

iiiais, apres sept ans d'oxil, uu i;raud evoneiuent le rendit tout a roup

is* a la libei'te et a son oglise. En Tauneo 584, l,e roi Hilperik I'lit assas-

sine avoe des cir(H)nstan('es qui seront racontees ailleurs, et sa inort,

que la voix publique imputait a Fredegonde, devint, par tout le

rovaunu" do jNoustrie, le sitj,iial d'uiie espece de revolution. Tons les

niecontents du dernier regne, tous ceux qui avaient a se plaindre de

vexations ou de dommages, se faisaient justice eux-menies. On cou-

rait sus aux officiers royaux qui avaient abuse de lour pouvoir, ou

(pii I'avaient exerce avec rigueur et sans nionagenient pour personne

;

leurs biens etaient envaliis, leurs maisons pillees et incendiees;

chacun proiitait de roccasion pour se livrer a des represailles contre

ses oppresseurs ou ses ennemis. Les liaines hereditaires de faniille a

famille, de ville a ville et de canton a canton, se reveillaient et pro -

duisaient des guerres privees, des nieurtres et des brigandages '. Les

condainnos sortaient des prisons, et les proscrits rentraient comnie

si leur ban se tut rompu de lui-menie par la mort du prince au noni

duquel il avait ete prononce. C'est ainsi que Pra3textatus revint

d'exil, rappele par une deputation que lui envoyerent les citojens de

Uouon. II tit son entree dans la ville, escorte d'une foule immense,

au milieu des acclamations du peuple, qui, de sa propre autorite, le

retablit sur le siege metropolitain, et en cliassa comme intrus lo

Gaulois Melantius que le roi avait mis a sa place ''.

Cependant la reine Fredegonde, chargee de tout le mal qui s'otait

fait sous le regne de son mari, avait eto contrainte de se refugier

dans la principale oglise de Paris, laissant son tils uni(|ue, age de

1, C^ui (Audo judex) post mortem regis ab ipsis (Francis) spoliatus ac demulatus est,

lit nihil ei, priBter quod super se aiiferre potuit, remaneret. Domes enim ejus incendio sub-

diderunt; abstulissent iitique et ipsam vitam, ni cum regina ecelesiam expetisset. (Oreg.

Turon. Hint. Franc, lib. VII, apud Scriiil. rev. giiltic. et francic, t. II, p. 299.) — De-

functo igitur Chilperico... Aurelianenses cum IMesensibiis juucti super Dunenses inruniit,

eQS(iue inopinantes proterunt : donios aunonasque, vel quiw niovure I'acilo nou poterant^

incendio tradunt; pecora diripiunt... (Ibid., p. 294.)

2. ... (^iiem civos Kotlionuigense-i [uist cxcessum regis de exsilic; expotentcs, cum grandi

la'titia et laudo civitati sua; restituoruut. (Ibid.)
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quatre mois', aiix mains des seigneurs franks, qui le proclamerent 5?

roi et prirent le gouvernement en son nom. Sortie de cet asile qiiand

le desordre fut devenu raoins violent, il fallut qu'elle allat se faire

oublier au fond d'une retraite eloignee de la residence du jeune roi.

Renoncant avec un extreme chagrin a ses habitudes de faste et de

domination, elle se rendit an domaine de Roto'ialum, aujourd'hui le

Val de Reuil, pres du confluent de I'Eure et de la Seine. Ainsi les

eirconstances I'amenerent a quelques lieues de cette ville de Rouen

oil Teveque qu'elle avait fait deposer et bannir venait d'etre retabli

en depit d'elle. Quoiqu'il n'y eut dans son coeur ni pardon ni oubli,

et que sept ans d'exil sur la tete d'un vieillard ne I'eussent pas rendu

pour elle moins odieux qu'au premier jour, elle n'eut pas d'abord le

loisir de songer a lui ; sa pensee et toute sa haine etaient ailleurs-.

Triste de se voir reduite a une condition presque privee, elle avait

sans cesse devant les jeux le bonheur et la puissance de Brunehilde,

maintenant tutrice sans controle d'un fils age de quinze ans. Elle

disait avec amertume: "« Cette femme va se croire au-dessus de

« moi. » Une pareille idee pour Fredegonde etait une idee de

meurtre. Des que son esprit s'y fut arrete, elle n'eut plus d'autre

occupation que d'atroces et sombres etudes sur les moyens de per-

fectionner les instruments d'assassinat, et de dresser au crime et a

I'intrepidite des hommes d'un caractere enthousiaste *. Les sujets

qui paraissaient le mieux repondre a ses desseins etaient de jeunes

clercs de race barbare, mal disciplines al'esprit de leur nouvel etat,

et conservant encore les habitudes et les mceurs du vasselage. II j

en avait plusieurs parmi les commensaux de sa maison ; elle entre-

tenait leur devouement par des largesses et une sorte de familia-

rite ; de temps en temps elle faisait sur eux I'essai de liqueurs eni-

1. Chlother, n^ en 584, apres la mort de tons les autres fils de Hilperik et de Frede-

gonde.

2. Greg Turon. Hisl. Frnnr,, lib. VII, apud Script, rer. cjallic. el franrir.^ t. II,

p. 294 et 299. — A.lriani Valesii Ber. francic, lib. XII, p. 214.

3. Postquam aiitem Fredegundis regina ad supradictam villam (Rliotoialensem) abiit,

qiium esset valde moesta, quod ei potestas ex parte fuisset ablata, meliorem se existinians

Bnuiicliildem... (Greg. Turon. Hist. Franc., lib. VII, apud Script, rer. gallic, et francic,

t. II, p. 299.)
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584 vrantes et de cordiaiix dont la composition mysterieuse etait run do

.ses secrets. Le premier de ces jeunes gens qui lui parut suftisam-

ment j)repar('' recut de sa bouclie I'ordre d'alior en Austrasie, de

^e presenter comme transfuge a la reine Brunehilde, de gagner sa

confiance, et de la tuer des qu'il en trouverait Toccasion '. 11 partit

et reussit en efFet a s'introduire aupres de la reine ; il entra meme a

son service, mais, apres quelques jours, on se defia de lui ; on le

mit a la question, et quand il eut tout avoue, on le renvoja sans

lui faire d'autre raal, en lui disant: « Retourne a ta patronne. » Fre-

degonde, outree jusqu'a la fureur de cette clemence, qui lui sem-

blait une insulte et un defi, s'en vengea sur son maladroit emissaire

en lui faisant couper les pieds et les mains ^.

s8:, Apres quelques mois, quand elle crut le moment venu de faire

une seconde tentative, recueillant tout ce qu'il y avait en elle de

genie pour le raal, elle fit fabriquer, sur ses indications, des poi-

gnards d'une nouvelle espece. C'etaient de longs couteaux a gaine,

semblables pour la forme a ceux que d'ordinaire les Franks por-

. taient a la ceinture, mais dont la lame, ciselee dans toute sa lon-

gueur, etait couverte de figures en creux. Innocent en apparence.

cet ornement avait une destination vcritablement diabolique : il

devait servir a ce que le fer put etre empoisonne plus a fond, et de

telle sorte que la substance veneneuse, au lieu de giisser sur le poli,

s'incrustat dans les ciselures ^. Deux de ces amies, frottees d'un

poison subtil, furent remises par la reine a deux jeunes clercs, dont

le triste sort de leur compagnon n'avait pas refroidi le devouement.

Us recurent I'ordre de se rendre, accoutres en pauvres gens, a la re-

sidence du roi Hildebert, de le guetter dans ses promenades, et.

(|uand I'occasion serait propice, de s'approcher de lui tous les deux.

1. ... Misit occulte cloricuin siM familiiivom, qui eain circumveiitani Jolis interimere

posset, videlicet ut quum se subtilitei- in ejus subderet famulatum... (Greg. Turon. Hist.

Franc, lib. VII, apud Scrijil. rer. riallic. et francic, t. II, p. 299.)

2. ... Ilediro permissus est ad patronam : reseransque qua" acta fuerant, effatus quod

jussa patrare non potuisset, manum ac pedum abscissione niulctatur. (Ibid., p. 300.)

3. ... Fradegundis duos cultros ferreos fieri pra^cepit : quos etiam caraxari profundius

et veneno iufici jusserat, scilicet, si niortalis adsultiis vitales non dissolvoret fibras, vel

ipsa veneni iiifectio vitani posset velocius extoi-quere. (Ibid., lib. VIII, p. 324.)
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en demandant I'aumone, et de le frapper ensemble de leurs cou- 58=

teaux. « Prenez ces poignards, leur dit Fredegonde, et partez vite,

« pour qu'enfin je voie Brunehilde, dont I'arrogance vient de cet

« enfant, perdre tout pouvoir par sa mort, et devenir mon infe-

« rieure. Si I'enfant est trop bien garde pour que vous puissiez

« I'approcher, vous tuerez mon ennemie ; si vous perissez dans

« I'entreprise, je comblerai de bien vos parents, je les enrichirai de
.

« mes dons, et les ferai monter au premier rang dans le rojaume.

« Soyez done sans crainte, et n'ayez aucun'souci de la mort*. »

A ce discours, dont la nettete ne laissait voir d'autre perspective

que celle d'un danger sans issue, quelques signes de trouble et d'he-

sitation parurent sur le visage des deux jeunes clercs. Fredegonde

s'en apercut, et aussitot elle fit apporter une boisson composee, avec

tout I'art possible, pour exalter les esprits en flattant le gout. Les

jeunes gens viderent chacun une coupe de ce breuvage, dont TefFet

ne tarda pas a se montrer dans leurs regards et dans leur conte-

nance '. Satisfaite de I'epreuve, la reine reprit alors: « Quand le

«jour sera venu d'executer mes ordres, je veux qu'avant de vous

« mettre a I'oeuvre, vous buviez un coup de cette liqueur, afin d'etre

« fermes et dispos ^ » Les deux clercs partirent pour I'Austrasie,

munis de leurs couteaux empoisonnes et d'un flacon renfermant le

precieux cordial. Mais on faisait bonne garde autour du je.une roi

et de sa mere. A leur arrivee, les emissaires de Fredegonde furent

saisis comme suspects, et, cette fois, on ne leur fit aucune grace

;

tous deux perirent dans les supplices.

1. Quos cultros duobus clericis cum his mandatis tradidit, dicens : « Accipite hos gla-

« dios, et quantocius pergite ad Childebertum regem^ adsimulantes vos esse mendicos...

(( ut tandem Bruiiichildis, quse ab illo adrogantiam sumit, eo cadente conruat, miliique

« subdatur. Quod si tanta est custodia circa puerum, ut accedere nequeatis; vel ipsam

(( interimite inimicani. » (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VIII, apud Script, rcr. gallic, et

fruncic, t. II, p. 324.)

2. Quumque hsee mulier loqueretur, clerici tremere coeperuiit, difficile putantes hsec

jussa posse complere. At ilia dubios cernens, medificatos potione direxit quo ire prsecepit;

statimque robur animorum adcrevit... (Ibid.)

3. Nihilominus vasculum liac potione repletum ipsos levare jubet , dicens : « In die

ilia quum ba2c quaj prtecipio facitis, mane priusquam opus incipiatis, hunc potum su-

mite... y> (Ibid.)
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585 Cos choses se pass("'r<'iit dans les dcfiiiei's mois do raniiee rjH^i

;

5»6 vers le commencement de I'annee suivante, il arriva que Frede-

o-onde, ennuyee peut-otre de sa solitude, quitta le Val de Reuil, pour

aller passer quelqiies jours a Houen. Elle se trouva ainsi, plus d'une

t'ois, dans les reunions et les ceremonies publiques, en presence de

Teveque duiit le retour etait une sorte de dementi donne a sa puis-

sance. D'apres ce qu'elle savait par experience du caractere de cet

homme, elle s'attendait au moins a lui voir devant elle une conte-

nance humble et mal assuree, des manieres craintives, comme celles

d'un i)roscrit aninistie de lait seulement et par simple tolerance

;

mais, au lieu de lui temoigner cette deference obsequieuse dont elle

etait encore plus Jalouse depuis qu'elle se sentait decline de son ancien

rang, Pra^textatus, a.ce qu'il semble, "se montra fier et dedaigneux ;

son ame, autrefois si molle et si pen virile, s'etait retrerapee en quel-

que sorte par la souflrance et le mallieur^

Dans une des rencontres que les solennites civiles ou religieuses

amenerent alors eutre Teveque et la reine, celle-ci, laissantdeborder

sa liaine et son depit, dit assez liaut pour etre entendue de toutes les

personnes presentes : « Cet liomme devrait savoir que le temps pent

(( revenir pour lui de reprendre le chemin de TexiP. » Prsetextatus

ne laissa pas tomber ce propos, et affrontant le courroux de sa ter-

rible ennemie il lui repondit en face : « Dans I'exil, comme liors de

« I'exil, je n'ai point cesse d'etre eveque, je le suis et je le serai tou-

« jours; mais toi. peux-tu dire que tu jouiras toujours de la puissance

« royale? Du fond de nion exil, si j'y retourne, Dieu m'appellera au

« rojaume du ciel; et toi, de ton rojaume en ce monde, tu seras pre-

« cipitee dans les gouffres de I'enfer. II serait temps desormais de

« laisser la tes folies et tes mechancetes, de renoncera cette jactance

« qui te g"bnfle sans cesse, et de suivre une meilleure route, afin que tu

« puisses meriter la vie eternelle et conduire a I'age d'liomme Tenfant

1. Diim li;cc af^creiitiir, et Freileguiulis apnd Rotlioniageiiseni urbem coiiinioravo-

tiir... (Greg. Turoii. Hist. Fraxr., lib. VIII, apiul Script, rer. tjiiUic. et francic, t. II,

p. 32fi.)

2. ... Verba ainarituiliiiis cum Pra'textato pontifice habuit, ilieens veutunim esse tenipus

tjiiaiulo exsilia in nuibus di'ttMitus i'lii-rat reviseret. (Ibul.)
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« que til as mis au monde'. » Ces paroles, ou I'ironie la plus acerbe ,

se melait a la gravite liautaine cl'une admonition sacerdotale, soule-

verent tout ce qu'il _v avait de passion dans I'ame de Fredegonde ;

mais loin de s'emporter en discours furieux, et de donner en spec-

tacle sa iionte et sa colere, elle sortit sans proterer un seul mot, et

alia dans le secret de sa maison devorer I'injure et preparer la ven-

geance^,

Melantius qui, pendant sept annees, avait occupe indument le

siege episcopal, ancien protege et client de la reine, s'etait rendu

aupres d'elle a son arrivee au domaine de Reuil, et depuis ce temps

il ne la quittait pius^ Ce fut lui qui recut la premiere confidence de

ses sinistres desseins. Cet liomme, que le regret de n'etre plus eveque

tourmentait jusqu'a le rendre capable de tout oser pour le redeve-

nir, n'liesita pas a se faire le complice d'un projetqui pouvait le con-

duire au but de son ambition. Ses sept annees d'episcopat n'avaient

pas ete sans influence sur le personnel du clerge de I'eglise metro-

politaine. Plusieurs des dignitaires promus durant cette epoque se

regardaient comme ses creatures, et vojaient avec deplaisir I'eveque

restaure, a qui ils ne devaieut rien, et dont ils attendaient pen de

faveurs. Prsetextatus, simple et confiant par caractere, ne s'etait pas

inquiete, a son retour, des nouveaux visages qu'il rencontra dans le

palais episcopal; il n'avait point songe aux existences qu'un pareil

changement ne pouvait manquer d'alarmer, et comme il etait bien-

veillant pour tons, il ne se croyait hai de personne. Pourtant, malgre

TafFection Tive et profonde que le peuple de Rouen lui portait, la

plupart des membres du clerge avaient pour lui pen de zele et d'atta-

chement.

1. Et ille : '( Ego semper et in exsilio, et extra exsilium Episcopus fui, sum, et ero :

« nam tu iion semper regali potentia perfrr.evis. Nos ab exsilio proveliimur, trlbiieiite

Deo, in i-egnum; tu vero ab lioc regno demergeris in abyssum. » (Greg. Turon. Hist.

Franc, Jib. VIII, apud S(-•r^p^ ret: gallic, et francic., t. II, p. 32f)-)

2. Htec effatus, quum verba illius mulier graviter acciperet, se a conspectu ejus felle

fervens abstraxit. (IbiJ.)

3. ... Ibique relinquentes earn (Fredegundem) cum Melantio Episcopo, qui de Rotlio-

mago submotus fuerat. (Ibid., lib. VII, p. 299.) — Adriani Valesii Rer. francic, lil). XIII,

p. 303.
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r,86 C\u'/, (jn('l(|ii('s-iiiis, siiiidui dans los raiigs siiperiours, I'aversion

etait complete ; run ties archidiacres, on vicaires metropolitains, la

poiissait jiisqu'a la fureiir, soit par devonenient a la cause de Melan-

tius, soit parce qu'il aspirait lui-meme a la dignite episcopale. Quels

que fussentles motifs de cette haine mortelle qu'il nourrissait contre

son eveque, Fredegonde et Melantins crurent ne pouvoir se j)asser

(\o Ini, ct I'admirent en tiers dans Ic coniplot. L'arcliidiacre eut avec

(MIX des conferences on se discuterent les nioyens d'execution. II fut

decide qu'on cliercliorait, parnii les serfs attaches au domaine de

leglise de Rouen, un liomnie capable de se laisser seduire par la

l)romesse d'etre affranchi avec sa femme et ses enfants. II s'en trouva

un que cette esperance de liberte, quelque douteuse qu'elle fut, eni-

vra ail point de le rendre pret a comniettre le double crime de meurtre

et de sacrilege. Ce mallieureux recut comme encouragement deux

cents pieces d'or, cent de la part de Fredegonde, cinquante donnees

par Melantius, et le reste par l'arcliidiacre ; toutes les mesures

furent prises, e' le coup arrete pour le dimanche suivant, qui etait

le 24 fevrier *

.

Ce jour-la, I'eveque de Rouen, dont le meurtrier guettait la surtie

depuis le lever du soleil, se rendit de bonne heure a I'eglise. II alia

s'asseoir a sa place accoutumee, a quelques pas du maitre-autel, sur

un siege isole au-devant duquel se trouvait un prie-Dieu. Le reste

du clerge occupa les stalles qui garnissaient le clionir. et I'eveque

entonna, suivant I'usage, le premier verset de I'office du matin-.

- Pendant que la psalmodie, reprise par les chantres, continuait en

chceur, Prsetextatus s'agenouilla en appuyant les mains et en incli-

nant la tete sur le prie-Dieu place devant lui. Cette posture, dans

laquelle il resta longtemps, fournit a I'assassin, qui s'etait glisse par

derriere, I'occasion qu'il epiait depuis le commencement du jour.

Profitant de ce que I'eveque, prosterne en prieres, ne voyait rien de

1. Greg. Turon. Ilisl. Franc., lib. VIII, apud Scripl. ler. galhi-. et francic, t. II. p. 331

— Adriiini Valesii Uer. Irancic, lib. XIII,, p. 30.3.

2. Qiuim sacerdos ail iniplenda ecclesiastica olHcia ad ecclesiain inatm'ius properasset

antiplionas jnxta consiietiidinem incipere per ordinem cucpit... (Greg. Tnroii. Hist, Franc.

lili. VIII, apud Script, rer. gallic et franric, t. II, p. 32(),)
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ce qui se passait a rentour, il s'approcha de lui insensiblement jus-

qu'a la portee du bras et, tirant le couteau suspendu a sa ceinture, il

Ten frappa sous I'alsselle. Prsetextatus, se sentant blesse, poussa un

cri ; mais, soit malveillance, soit lachete, aucun des clercs presents

ii'accourut a son aide, et I'assassin eut le temps de s'esquiver'. Ainsi

abandonne, le vieillard se releva seul et, appuyant les deux mains

centre sa blessure, il se dirigea vers I'autel, dont il eut encore la

force de monter les degres. Arrive la, il etendit ses mains pleines de

sang pour atteindre, au-dessus de I'autel, le vase d'or suspendu par

des chaines, oil Ton gardait rEucliaristie reservee pour la commu-

nion des mourants. II prit une parcelle du pain consacre et cornmu-

nia; puis, rendant graces a Dieu de ce qu'il avait eu le temps de

se munir du saint viatique, il tomba en defaillance entre les bras

de ses fideles serviteurs, et fut transporte par eux dans son appar-

tement ^.

Instruite de ce qui venait d'avoir lieu, soit par la rumeur publique,

soit par le meurtrier lui-meme, Fredegonde voulut se donner I'af-

freux plaisir de voir son ennemi agonisant. Elle se rendit en hate

a la maison de I'eveque, accompagnee des dues Ansowald et Bep-

polen, qui ne savaient ni Tun ni I'autre quelle part elle avait prise a

ce crime, et de quelle etrange scene ils allaient etre temoins. Prae-

textatus etait dans son lit, ayant sur le visage tons les signes d'une

mort prochaine, mais conservant encore le sentiment et la connais-

sanee. Lareine dissimulace qu'elle ressentait dejoieet, prenant, avec

un air de sjmpatliie, un ton de dioiiite royale, elle dit au mourant :

1. ... Qiuimqiie inter psallendum formulte decumberet, cnidelis adfuit homicida qui

episcopum super formulam quiescentem , extraeto balthei cultrO; sub ascella percutit.

Ille vero vocem emittens, ut clerici qui aderant adjuvarent, nullius auxilio de tantis

adstantibus est adjutus, (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VIII;, apud Script, rer. (jnUic. et

francic, t. II, p. 326.)

2. ... Ex quo letliali ictu erumpente cruore... propius ad aram accessit, divinaque

luuniliter expetiit sacramenta. Factus igitur arse et meiisfe Dominicaj ex voto particeps...

(Bollandi Aria Siinctorum, mensis februarii. t. Ill, p. 465.) — At ille plenas sanguine

manus super altarium extendens, orationem fundcns, et Deo gratias ageus, in cubicuhun

suum inter manus lidelium deportatus... (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VIII, apud

Script, rer. gallic et francic., t. II, p. 326 et 327.) — Voyez Ducange, Gloss, ad Script,

med. et infun. Intinit.. au mot Colamhn.
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S86 « II ost iv'isio pi.iir nous, ('i saint ('vriino, aussi hicii (pic pour \o resfo

« do (on peuple, qu'un parcil inal snit arriv(' ;'i ta p(M'sonne vene-

" rabl(\ Pint a Dien (pi'on nous indiquat celui qui a ose cnnimetti'o

« cetto horrible action, afin qu'il ITit puni (run sui)plice t^gal a son

i( crinio'. »

Le vieillai'd. dont tons les soupcons etaient confirmes par cotte

visite meme, se sonleva sur son lit de doulenr, et, attachant ses yeux

sur Fredegonde, il rtipondit : « Et qui a frappe oe coup, si ce n'est la

(f main qui a tue des rois, qui a si souvent repandu le sang innocent

« et fait tant de maux dans I(^ royaume^if » Aucun signe de trouble

ne parut sur b^ visage de la reine, et, conime si ces panties eussent

ete pour elles vides de sens et le simple effet d'un derangement

febrile, elle reprit du-ton le plus calme et le plus afFectueux : « II v

« a aupres de nous de tres-liabiles n>edecins qui sent capables de

« guerir cette blessure; permets qu'ils viennent te visiter '^ » La

patience de Teveque ne put tenir contre tant d'efFronterie, et, dans

un transport d'indignation qui c^puisa le reste de ses forces, il dit :

« Je sens que Dieu vent me rappeler de ce monde ; mais toi qui t'es

« rencontree pour concevoir et diriger I'attentat qui m'ote la vie, tu

« seras dans tons les siecles un objet d'execration. et la justice divine

M vengera mon sang sur ta tete. » Fredegonde se retira sans dire

un mot, et, apres quelques instants, Pra^textatus rendit le dernier

soupir^

A cette nouvelle, toute la ville de Rouen fut dans la consternation

;

les citojens sans distinction de race, Romains on Franks, s'unirent

1. Stivtimque Freileo'undis cum Tieppoleno duce et Aiisovaldo adfuit, diceiis : « Non

u oportuerat lia>c nobis ac reliqiue plebi tiia; , o saiicte sacerdos^ lit ista tiio cultiii eveiii-

<( rent. Sed utinam iiidicaretur qui talia ausus est perpelrarc, ut digua pro hoc sceiere

u supplicia sustineret. » (Greg. Turoii. Hist. Franc, lib. VIII, npud Script, rer. gallir. et

francic, t. II, p. 327. "i

2. Sciens autem cam saeerdos \v?c dolose proferre ait : « Kt qu.is Ikvc fecit,, iiisl is

(I qui regcj iiiterc^mit , (pii cicpius sanguiucm iunocautem cll'iidit... » (Ibid.)

3. Respondit mulier : « Sunt apud nos peritissinii medici, qui imic vulucri mcderi jmx-

(1 sunt. I'emiitte ut accedaut ad te. » (li(id.)

4. Kt ille : « Jam, iiiquit, me Dciis pr;ccipit do hoc mundo vocari. Nam tu qiia^ liis

« sceloribus princcps iuvcuta es, cris maledicta in ssculo, et crit Dens ultor sauguinis

« mei de capite tuo. n ;Ibid.)
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dans le meme sentiment de tristesse melee d'horreur. Les premiers, sss

n'ayant liors des limites de leur cite aucune existence politique, ne

savaient exprimer qu'une douleur impuissante a la vue dn crime

dont une reine etait le principal auteur; mais, parmi les autres, un

certain nombre au moins, ceux a qui leur fortune ou leur noblesse

iiereditaire faisait donner le titre de seigneurs, pouvaient, selon le

vieux privilege de la liberte germanique, parler liaut a qui que ce

flit, et atteindre en justice tons les coupables'. II y avait aux envi-

rons de Rouen plusieurs de ces chefs de famille, proprietaires inde-

peiidants, qui siegeaient comme juges dans les causes les plus impor-

tantes, et se montraient aussi tiers de leurs droits personnels que

jaloux du maintien des anciennes coutumes et des institutions natio-

nales. Parmi eux se trouvait un homme de coeur et d'entrainement,

done au plus liaut degre de cette sincerite courageuse que les con-

qiierants de la Gaule regardaient comme la vertu de leur race, opi-

nion qui, devenue populaire, donna naissance par la suite a un mot

nouveau, celui de franchise. Get liomme reunit quelques-uns de ses

amis et de ses voisins, et leur persuada de faire avec lui une de-

marche eclatante et d'aller porter a Fredegonde I'annonce d'une cita-

tion judiciaire.

lis monterent tons a cheval et partirent d'un domaine situe a quel-

que distance de Rouen pour se rendre au logement de la reine dans

I'interieur de la ville. A leur arrivee, un seul d'entre eux, celui qui

avait conseille la visite, fut admis en presence de Fredegonde qui,

redoublant de precautions depuis son nouveau crime, se tenait soi-

gneusement sur ses gardes ; tous les autres resterent dans le vesti-

bule ou sous le portique de la maison. Interroge par la reine sur ce

qu'il voulait d'elle, le chef de la deputation lui dit avec I'accent d'un

homme profondement indigne : « Tu as commis dans ta vie bien des

« forfaits; mais le plus enorme de tous est ce que tu viens de faire,

« en ordonnant le meurtre d'un pretre de Dieu. Dieu veuille se de-

1. Magnus tunc omnes Rothomagenses cives, et pra?sertim seniores loci illiiis Francos,

raceror obseJit. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VIII, apud Script, rer. 'jaltic. el francic,

t. II, p. 327.)



330 HKCITS l>ES Tl^Ml'S M KllOV I ^(i I KNS

588 « clai'ci' hiciitot lo veno-eur du sang iiniocent ! Mais nous tons, en

«attendant, nous I'echercherons le crime et nous poursuivrons le

(( coupahlo, atin (|u'll te devienno impossible d'exerccr de pareilles

i( cruautes. » Apres avoir profere cette menace, le Frank sortit, lais-

sant la reine troubles jusqu'au fond de ITime d'une declaration dont

les suites probables n'etaient pas sans danger pour elle, dans son

etat de veuvage et d'isolement'.

Fredegonde eut bientiH retrouve son audace et pris un parti deci-

sif; elle envoja un de ses serviteurs courir apres le seigneur frank,

et lui dire que la reine I'invitait a diner. Cette invitation fut accueillie

par le Frank, (jui venait de rejoindre ses compagnons, comme elle

devait I'etre par un liomme d'lionneur : il refusa'*. Le serviteur,

ayant porte sa reponse, accourut de nouveau le prier, s'il ne voulait

point rester pour le repas, d'accepter au moins quelque chose a

boire, et de ne pas faire u une demeure royale I'injure d'en sortir

a jeun. II etait d'usage qu'une pareille requete fut toujours agreee;

riiabitude et le savoir-vivre, tel qu'on le pratiquait alors, I'empor-

terent cette fois sur le sentiment de I'indignation, et le Frank, qui

etait pres de monter a clieval, attendit sous le vestibule avec ses

amis 3.

Un moment apres, les serviteurs descendirent, portant de larges

coupes remplies de la boisson que les hommes de race barbare pro-

naient le plus volontiers liors des repas; c'etait du vin melange de

miel et d'absinthe. Celui des Franks a qui venait de s'adresser le

message de la reine fut servi le premier. II vida, sans reflexion et

tout d"un trait, la coupe de liqueur aromatisee; mais a peine eut-il

bu la derniere goutte qu'une souffrance atroce et comme un dechi-

t

J. Ex quibus uuus senior ;id Fredeguiulcni vcuieus, ait : u Multa eiuin mala in lum

« sjeculo perpetrasti, sed adhuc pejus non feceras, quam ut sacei'dotem Dei juberes intar-

« lici. Sit Deus ultor sanguinis innocentis velociter. Nam et oranes eriinus inquisitores

(I niali hujus, ut tibi diutius non liceat tam crudelia exorcere. » (Greg. Turon. Hist.

Franc, lib. VIII, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 327.)

2. Quum antcni hive dicens discederet a conspectii rcginiu , niisit ilia ipii cum ad eou-

vivium provocaret. Quo renuente... (Ibid.)

3. ... Rogat ut si convivio ejus uti non velit, saltern vel pociilnni liiiuviat, ne jojunns a

regali domo discedat. l^uo exspectante... (Ibid.)
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rement interieur liii apprit qu'il venait d'avaler le poison le plus vio- 58s

lent*. Un iilstant miiet, sous I'erapire de cette sensation foudroyante,

quand il vit ses compagnons se disposer a suivre son exemple et a

faire honneur au vin d'absinthe, il leur cria : « Ne toucliez pas a

« ce breuvage; sauvez-vous, malheureux, sauvez-vous, pour ne pas

rt perir avec moi ! » Ces paroles frapperent les Franks d'une sorte de

terreur panique; I'idee d'empoisonnenient, dont celle de sortilege et

de malefice etait alors inseparable, la presence d'un danger mjste-

rieux qu'il etait impossible de repousser avec I'epee, fit prendre la

fuite a ces liommes de guerre, qui n'eussent point recule dans un

combat. lis coururent tons a leurs chevaux; celui qui avait bu le

poison fit de meme, et parvint a se placer sur le sien ; mais sa vue se

troublait, ses mains perdaient la force de soutenir la bride. Mene

par son clieval qu'il ne pouvait plus diriger et qui I'emportait au

galop a la suite des autres, il fit quelques centaines de pas et tomba

morf^. Le bruit de cette aventure causa au loin un effroi supersti-

tieux
;
parmi les possesseurs de domaines du diocese de Rouen, per-

sonne ne parla plus de citer Fredegonde a comparaitre devant la

grande assemblee de justice qui, sous le nom de mdl, se reunissait au

moins deux fois chaque annee.

C'etait I'eveque de Bajeux, Leudowald, qui, a titre de premier

suff'ragant de rarcheveche de Rouen, devait prendre le gouverne-

ment de I'eglise metropolitaine durant la vacance du siege. II se

rendit dans la metropole, et de la il adressa officiellement a tous les

eveques de la province une relation de la mort violente de Praetex-

tatus; puis, ayant reuni le clerge de la ville en synode municipal, il

ordonna, d'apres I'avis de cette assemblee, que toutes les eglises de

Rouen fussent fermees, et qu'on n'y celebrat aucun office jusqu'a ce

1. ... Accepto poculo, bibit absynthium cum viiiu et melle nuxtuni, ut mos barba-

rorum habet : sed hie potus veneno imbutiis ei"at. Statim autem ut bibit, sensit pectori

siio dolorem validimi immiiiere : et quasi si iucideretur intrlnsecus.. . (Greg. Turon. Hist.

Franc, lib. VlII, apud Script, rer. gallic, et francic. , t. II, p. 327.)

2. ... Exclaraat suis, dlcens : u Fugite, o miseri, fugite malum lioc^ ne mecum pariter

'• periamini. » Illis quoque non bibentibus, sed festinantihus abire. ille protinus excseca-

tus ascensoqne eqno, in tertio ab lioc loco stadio cecidlt, et mortuus est. flbid.)
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bb6 (lu'iiiio eiKiiuHe j)ul)li(|ii(' cut mis sur l;i ii'ace dcs iiuteurs ct dcs coni-

plu-es dii c'l'iine'. QiieJques liommes do race gauloise e't d'un rang

iiiterieiir furent arretes coinme suspects, et soumis a la question ; la

plupart avaient eu connaissance du c'()nii)l()t c^ontre la vie de I'arche-

veipie et recu nienie a cet ogni'd dcs (Uivertiu'cs et des offres; leiirs

revelations vinrent a I'niJpiii du soupcon general (pii pesait sur Fre-

degonde; uuiis ils ne nonuuerent aucun de ses deux complices, Me-

lantius et Tarchidiacre. La reine, sentant qu'elle aurait bon marclie

de cette procedure ecclesiastique, prit sous son patronage tons les

accuses, et leur i)roc'ura ouvertement les moyens de se derober a

rintbrmation judiciaire, soit par la i'uite, soit en opposant la resis-

tance a main arniee -'.

Loin de se laisser decourager paries obstacles de tout genre qu'il

rencontrait, I'eveque Leudowald, homme consciencieux et attache a

ses devoirs sacerdotaux, redoubla de zele et de soins pour decouvrir

Tauteur du nieurtre et s'enquerir a fond des mjsteres de cette hor-

rible traine. Alors Fredegonde mit en usage les ressources qu'elle

reservait pour les occasions extremes : on vit des assassins roder au-

tour de la maison de I'eveque et tenter de s'y introduire ; il fallut que

Leudowald se fit garder jour et nuit par ses domestiques et par ses

clercs^. Sa Constance ne tint pas centre de pareilles alarmes ; les pro-

cedures, commencees d'abord avec un certain eclat, se ralentirent,

et I'enquete selon la loi romaine fut bientot abandonnee, comme I'a-

vaient ete les puursuites devant les juges de race franke, assembles

selon la loi salique ''.

Le bruit de ces evenements, qui de proclie en proche se repandait

1. Post lirec, Leudovaldus cpiscopus epistoUvs per omnes sacerdotes direxit, et accepto

consilio ecclesias Rothomageiises claiisit , nt in liis populus solcrniiia diviiia iioii specta-

rot, donee iiidagatioiie coinmuiii reperiretur liiij.us auctoi- sccleris. ((.n-eg. Turon. llifi.

Franc., lib. YllI, apiid Scrijit. rer. (jallic. et fram-ic, t. II, p. 327.)

2. Sed et aliquos adprclioiidit, (piihus suppllcio subditis veritatem extorsit, qualiter

per consilium Fredegundis luuc acta fuerant : sed ea deftmsante, ulcisci uon potuit. (_Ibld.)

3. Ferebant etiani ad ipsum pei-cussores venisse, pro eo quod hiBC inquirere sagaciter

(U'Stinaret : sed custodia vallato suormn, nihil ei noeere potuerunt. (Ibid.)

4. Ill Mallo, lioc est ante Theada vel Tunginuni. (Lex saiica, apud ScW/jt. rer. ijaltic, et

fninvic, t. IV, p. 151.)
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clans toute la Gaule, arriva au roi Gontliramn dans sa residence de ase

Chalon-sur-Saone. L'emotion qu'il en ressentit fut assez vive pour ]e

tirer un moment de I'espece de nonchalance politique ou il se coni-

plaisait. Son caractere etait, comme on I'a deja vu, forme des plus

etranges contrastes, d'un fonds de piete douce et d'equite rigide, au

travers duquel bouilloiinaient, pour ainsi dire, et se faisaient jour

par iiitervalles les restes mal eteints d'une nature sauvage et san-

guinaire. Ce vieux levain de ferocite germanique revelaitsa presence

dans Tame du plus debonnaire des rois merovingiens, tantot par des

fougues de fureur brutale, tantot par des cruautes de sang-froid. La

seconde femme de Gontliramn, Austrehilde, atteinte en I'annee 580

d'une maladie qu'elle sentait devoir etre mortelle, eut la fantaisie

barbare de ne vouloir pas mourir seule, et de demander que ses deux

medecins fussent decapites le jour de ses funerailles. Le roi le promit

comme la chose la plus simple, et fit couper la tete aux medecins'.

Apres cet acte de complaisance conjugale, digne du tjran le plus

atroce, Gonthramn etait revenu, avec une facilite inexplicable, a ses

habitudes de royaute paternelle et a sa bonhomie accoutumee. En

apprenant le double crime de meurtre et de sacrilege dontla clameur

generale accusait la veuve de son frere, il eprouvaune veritable in-

dignation, et, comme chef de la famille merovingienne, il se crut

appele a un grand acte de justice patriarcale. II fit partir en ambas-

sade, aupres des seigneurs qui exercaient la regence au nom du fils

de Hilperik, trois eveques, Artemius de Sens, AgrcEcius de Trojes,

et Veranus de Cavaillon dans la province d'Arles. Ces envojes recu-

rent i'ordre de se faire autoriser par les seigneurs de Neustrie a re-

chercher, au moyen d'une enquete solennelle, la personne coupable

du crime, et a I'amener de gre ou de force en presence du roi

Gonthramn^.

Les trois eveques se rendirent a Paris, ou etait eleve I'enfant au

1. Greg. Turon. Ilisl. Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 254.

2. Itaqnc qinim liwc ad Guntclivamnum vcgem perlata fuissent , et crimen super niiilie-

rem jaceretur, misit tres episcopos ad filium, qui esse dicitur Cliilperici... ut scilicet, cum

])is qui parvulum nutriebaiit, pcrquirerent hujus sceleris personam, et in conspectu ejus

exhibercnt. (Ibid.» p. 327.)
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580 110111 diiquol, (lepuis deux ans, se gouvernait le rojaume de Neustrie.

Admis devant le conseil de regence, ils exposereiit leur message en

insistant siir I'enormite du crime dont le roi Goiithi-amii demandait

la punition. Lorsqu'ils eurent cesse de parler, celui des chefs neus-

trions qui avait le premier rang parmi les tuteurs du jeune roi, et

([u'ou appelait son nourricier, se leva et dit : « De tels mefaits nous

« deplaisent aussi au dernier point, et de plus en plus nous d^irons

« qu'ils soient punis; mais s'il se trouve parmi nous quelqu'un qui en

M soit coupable, ce n'est pas en presence de votre roi qu'il doit etre

« conduit, car nous avons le raojen de reprimer, avec la sanction

«royale, tons les crimes commis chez nous'. »

* Ce langage, ferme et digne en apparence, couvrait una reponse

evasive, et les regents de Neustrie avaient moins de souci de I'inde-

pendance du rojaume que de menagements pour Fredegonde. Les

ambassadeurs ne s'y meprirent pas, et Tun d'eux repliqua vivement

:

« Sacliez que si la personne qui a commis le crime n'est pas decou-

« verte et amenee au grand jour, notre roi viendra avec une armee

« ravager tout ce pays par le glaive et par I'incendie; car il est ma-

« nifeste que celle qui a fait inourir le frank par des maleiices est

« la meme qui a tue I'eveque par I'epee'^. » Les Neustriens s'emurent

peu d'une pareille menace ; ils savaient que le roi Gonthramn maii-

quait toujours de volonte iorsque venaitle moment d'agir. lis renou-

velerent leurs precedentes reponses, etles eveques mirent fin a cette

inutile eutrevue en protestant d'avance contre la reintegration de

Alelantius dans le siege episcopal de Rouen '. Mais a peine etaient-ils

1. Quod quuin sacerdotes locuti fiiissent , responderuiit seniores : « XoLis prorsus lia»c

u facta dispUcent, et magis ac magis ea cupinuis ulcisci. Nam iion potest fieri, ut si qiiis

! inter nos culpabilis iiiveiiitur, in coiispectum regis vestri deducatur... » (Greg. Turon.

Hint. Franc, lib. VIII, apud Script, rer. gallic, et fraud''., t. II, p. 327.)

2. Tunc sacei-dotes dixeruut : « Noveritis enim
,
quia si persona qufe hsec perpetravit,

c( in medio jiDsita non fuerit, rex noster cum exercitu hue veniens oninem haiic regionem

u gladio incendioque vastabit : quia manifestum est luinc intcrfeeisso gladio opiseopuni,

(( quEe maleficiis Fraucum jussit intortici. » (Ibid., p. 327 et 328.)

3. Et liis dictis discesserunt, nullum rationabile responsum accipientes ; obtestantes

omuino, ut nunquam in ecclesia ilia Melantius, (pii prius in loco PraMextati subrogatus

t'uerat, sacerdotis fungeretur officio. (Ibid.)
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de retour aupres du roi Gonthramn, que Melantius fut retabli, grace 586

a la protection de la reine et a Tascendant qu'elle venait de reprendre

par I'intrigue et par la terreur. Cet liomme, digne creature de Fre-

degonde, alia cliaque jour pendant plus de quinze ans, s'asseoir et

prier a la meme place ou le sang de Praetextatus avait coule*.

Fiere de tant de succes, la reine couronna son oeuvre par un der-

nier trait d'insolence, sigue du plus incrojable mepris pour tout ce

qui avait ose s'attaquer a elle. Elle fit saisir publiquement et amener

en sa presence le serf de la glebe qu'elle-meme avait paye pour

commettre le crime, et que j usque-la elle avait aide a se soustraire

a toutes les recherches. « C'est done toi, lui dit-elle, feignant la

« plus vive indignation, toi qui as poignarde Prsetextatus, I'eveque

a de Rouen, et qui es cause des calomnies repandues contre moi ? »

Puis elle le fit battre sous ses yeux et le livra aux parents de

I'eveque, sans plus s'inquieter de ce qui s'ensuivrait que si cet

homme n'eiit rien connu du complot dont il avait ete I'instrument "^.

Le neveu de PrEetextatus, I'un de ces Gaulois a I'humeur violente

qui, prenant exemple des nioeurs germaniques, ne respiraient que

vengeance privee et marchaient toujours armes comme les Franks,

s'empara de ce malheureux et le fit appliquer a la torture dans sa

propre maison. L'assassin ne fit pas attendre ses reponses et ses

aveux : « J'ai fait le coup, dit-il, et pour le faire j'ai recu cent sous

« d'or de la reine Fredegonde, cinquante de I'eveque Melantius, et

« cinquante de I'archidiacre de la ville ; on m'a promis, en outre, la

« liberte pour moi et pour ma femme ^. »

Quelque positives que fussent ces informations, il etait clair

1. Fredegundis vero Melantiiiiii; qnera prius episcopum posiierat, Ecclesice instituit.

(Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VIII, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 331.)

2. ... Ilia qiioque, qixo facilius detergeretur a criraine, adprehensum puerum csedi jussit

vehem^nter, dicens : « Tu hoc hlaspliemium super me intulisti, ut Pr^etextatum episeo-

" pum gladio adpeteres. « Et tradidit eum nepoti ipsius sacerdotis. (Ibid.) Gregoire de

Tours me semble s'etre mepris sur les motifs de cette etracge action.

3. Qui quum eum in supplicio posuisset, omnem rem evidenter aperuit dixitque :

« A regiria euim Fredegunde centum solidos accepi , ut hoc facerem ; a Melantio vero

n episcopo quinquaginta
; et ab archidiacono civitatis alios quinquaginta ; insuper et

II proniissum habui ut ingenuus fierem, sicutet uxor mea. " (Ibid.)
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586 desormais qu'elles ne pouvaient amener aucun resultat. Tous les

pouvoirs sociaux de lepoque avaient tente vainement d'exercer leur

action dans cotte epouvantable affaire; I'aristocratie, le sacerdoce,

la royaute elle-meme, etaient demeures impuissants pour atteindre

les yrais coupables. Persuade qu'il n'y aurait pas pour lui de justice

hors de la portee de son bras, le neveu de Prsetextatus termina tout

par un acte digne d'un sauvage, mais dans lequel la part du deses-

poir etait peut-etre aussi grande que celle de la ferocite; il tira son

epee, et coupa en morceaux I'esclave qu'on lui avait jete comme

une proie'. Ainsi qu'il arrivait presque toujours dans ce temps de

desordre, un meurtre brutalement commis fut I'unique reparation

du meurtre. Le peuple seul ne manqua pas a la cause de son eveque

assassine; il le decora du titre de niartjr, et, pendant que I'Eglise

ofRcielle intronisait I'un des assassins et que les eveques I'appelaient

frere^ les citoyens de Rouen invoquaient dans leurs prieres le nom

de la victime, et s'agenouillaient sur son tombeau. C'est avec cette

aureole de veneration populaire, que le souvenir de saint Pretextat,

objet de pieux hommages pour les fideles qui ne savaient guere de

lui que son nom, a traverse les siecles. Si les details d'une vie tout

humaine par ses malheiirs et par ses faiblesses peuvent diminuer la

gioire du saint, ils attireront du moins sur I'homme un sentiment

de sympathie ; car n"y a-t-il pas quelque chose de touchant dans le

caractere de ce vieillard, qui mourut pour avoir trop aime celui qu'il

avait tenu sur les fonts de bapteme, realisant ainsi I'ideal de la

paternite spirituelle instituee par le cliristianisme?

1. In hac voce illius, evaginato liomo ille gladio priedictura vcum in frusta concldit.

(Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VIII , apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 331.)

2. Voyez S. Gregorii Magni papa; I Epist. xxix. (Ibid., t. IV, p. 29.)
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Histoiie (le Leiidastc, comte de Tours. — Le poete Venantius Fortimalus. — Le nioiiastere

de Radegonde , a Poitiers.

579-581

L'ile de Rhe, a trois lieues de la cote de Saintonge, formait, sous

leregne de Chlother I", Tun des domaines du fisc royal. Ses vignes,

maigre produit d'un sol incessamment battu par les vents de mer,

etaient alors sous la surveillance d'un Gaulois nomme Leocadius.

Get homme eut un fils qu'il appela Leudaste, nom tudesque qui

probablement etait celui de quelque riche seigneur frank, celebre

dans la contree, et que le vigneron gaulois clioisit de preference a

tout autre, soit pour obtenir au nouveau-ne un patronage utile, soit

pour placer en quelque sorte sur sa tete I'augure d'une haute for-

tune, et s'entretenir ainsi lui-meme dans les illusions et les espe-

rances de Tambition paternelle \ Ne serf de la maison royale, le tils

de Leocadius fut compris, au sortir de I'enfance, dans une requisi-

tion de jeunes gens, faite pour le service des cuisines par I'intendant

en chef des domaines du roi Haribert*. Dans une foule d'occasions,

cette sorte de presse etait exercee par I'ordre des rois franks sur les

families qui peuplaient leurs vastes domaines; et des personnes de

tout age, de toute profession, et meme d'une naissance distinguee,

se vojaient contraintes de la subir ^

1. Cracina Pictavensis insula vocitatur, in qua a fiscalis vinitoris servo, Leocadio

nomine^ nascitur. (Greg. Turon. Hisl. Franc, lib. V, apuJ Scrrpt. rer. gallic, et francic,

t. 11^ p. 261.) — Voyez Adrian! Valesii Nolit. Galliar., p. 463.

2. Exinde ad servitium arcessitus, culina; regite depnlatur. (Greg. Turon., iLid., p. 261.)

3. Ipse vero (Chilpericus) jam regressus Parisiis fainilias multas de doiiiibus fiscalibus

auferri prjpcipit, et in plaustris componi..,Multi vero meliores natn, qiii vi compellebantuv

abire, testamenta condidernnt... (Ibid., p. 289.)
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Transporte ainsi loin de la petite ile on il etait ne, le jeune Leu-

daste se signala d'abord entre tous ses compagnons de servitude par

son defaut de zele pour le travail et son esprit d'indiscipline. II

avait les yeux malades, et I'acrete de la fumee I'incommodait beau-

coup, circonstance dont il se prevalait, avec plus ou moins de raison,

dans ses negligences ou ses refus d'obeir. Apres des tentatives inu-

tiles pour le dresser au service qu'on exigeait de lui, force fut ou de

le laisser aller ou de lui donner un autre emploi. On prit ce dernier

parti, et le fils du vigneron passa des cuisines a la boulangerie, ou,

comme s'exprime son biograplie original, du pilon au petrin '. Prive

des pretextes qu'il pouvait alleguer contre son ancien travail, Leu-

daste s'etudia des lors a dissimuler, et parut se plaire extremement

a ses nouvelles fonctions. II les remplit durant quelque temps avec

une ardeur grace a laquelle il reussit a endormir la vigilance de

ses chefs et de ses gardiens; puis, saisissant la premiere occasion

favorable, il prit la fuite-. On courut apres lui, on le ramena, et il

s'enfuit de nouveau jusqu'a trois fois. Les peines disciplinaires du

fouet et du cachot, auxquelles il fut soumis successivement comme

serf fugitif, etant jugees insufRsantes contre une telle opiniatrete,

on lui infligea la derniere et la plus efficace de toutes, celle de la

marque par incision pratiquee sur Tune des oreilles*.

Quoique cette mutilation lui rendit desormais la fuite plus diffi-

cile et moins sure, il s'echappa encore, au risque de ne savoir ou

trouver un refuge. Apres avoir erre de differents cotes, toujours

tremblant d'etre decouvert, parce qu'il portait visible a tous les yeux

le signe de sa condition servile, fatigue de cette vie d'alarmes et de

miseres, il prit une resolution pleine de hardiesse^ C'etait le temps

ou le roi Haribert venait d'epouser Markowefe, servante du palais,

1. Sed quia lippis erat in adolescentia oculis, quibiis fiimi acerbitas non congruebat,

amotus a pistillo promovetur ad cophinum. (Greg. Tiiron. Hisi. Franc, lib. V, apud Srrip(.

rer. gallic, et francic, t. 11, p. 261.)

2. Sed dum intor formentatas massas se delectari consimulat, servitiura fugam iniens

dereliqiiit. (Ibid.)

3. Quum([ue bis aut tcrtio reductiis a fiig:v; lapsu teneri non posset, aiiris nnius inci-

.sione mulctatur. (Ibid.)

4. Dehiuc quiun notam inllictani corpori occulere nulla auctoritate valeret... (Ibid.>
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fille d'lm cardeiir de laine. Peut-etre Leudaste avait-il eu quelques

relations avec la faraille de cette femme
;
peut-etre se fia-t-il sim-

plement a la bonte de son coeur et a sa sympathie pour un ancien

compagnon d'esclavage; quoiqu'il en soit, au lieu de marcher en

avant pour s'eloigner le plus possible de la residence royale, il revint

sur ses pas, et, cache dans quelque foret voisine, il epia le moment

oil il pourrait se presenter devant la nouvelle reine, sans crainte

d'etre vu et arrete par quelqu'un des serviteurs de la maison ^ II

reussit, et Markowefe, vivement interessee par ses supplications, le

prit sous son patronage. Elle lui confia la garde de ses meilleurs

chevaux, et lui donna parmi ses domestiques le titre de mariskalk,

comme on disait en langue tudesque\

Leudaste, encourage par ce succes et cette favour inattendue,

cessa bientot de borner ses desirs a sa position presente, et, aspirant

plus haut, il ambitionna la supreme intendance des haras de sa pa-

tronne et le titre de comte de I'ecurie, d ignite que les rois barbares

avaient empruntee a la cour imperiale^. II 'j parvint en pen de

temps, servi par son heureuse etoile, car il avait plus d'audace et de

forfanterie que de finesse d'esprit et de veritable habilete, Dans ce

poste, qui le placait au niveau non-seulement des hommes libres,

mais des nobles de race franke, il oublia completement son origine

et ses anciens jours de servitude et de detresse. II devint dur et me-

prisant pour tous ceux qui etaient au-dessous de lui, arrogant avec

ses egaux, avide d'argent et de toutes les choses de luxe, ambitieux

sans frein et sans mesure \ Eleve par I'afFection de la reine a une

sorte de favori|isme, il s'entremettait dans toutes ses affaires et en

1. ...Ad Mftrcovefam reginam, quam Charibertus rex^ iiimium diligens, in loco soi'oris

tlioro adsciverat, fiigit. (Greg. Turon. Hist. Franr., lib. V, apud Script, rer. gallic, et

I'rancic, t. II, p. 261.)

2. QuEe libenter eum colligens, provocat, equorumque meliorum deputat esse custodem.

'Ibid.) — Si mariscalcus, qui super xil caballos est, occiditur... Lex Alemannor.,

tit. LXXix, j? IV. — Lex salira, tit. ll, I iv.

3. Plinc jam obsessus vanitate , ac superbi» deditiis , comitatum ambit stabuloruni...

'Greg. Turon., apud ibid., p. 261.) — Voyez Ducange Gloss, ad Script, med. et infini.

lalinit., au mot Comes.

4. ... Quo accepto, cunctos despicit ac postponit : inflatur vanitate, luxuria dissolvi-

tnr. , (Greg. Turon , apud ibid., p. 861.)



300 ntCITS DPIS TRMPS Ml5 ROVINGll' NS

th'ait criinmenses i)rofits, abusant sans aiicuno rpteniie de sa facilite

et de sa eonfiance '. Lorsqu'elle moiirut au bout de quelques annees,

il etait deja assez riche de ses rapines pour pouvoir briguer, a force

de presents, aupres du roi Ilaribert, I'emploi qu'il avait exerce/lans

la maison de la reine. II rem})orta sur tons ses eompetiteurs, devint

comte des ocuries rovales; et, loin d'etre ruine par la mort de sa

protectrice, il y trouva le commencement d'une nouvelle carriere

d'honneurs. Apres avoir joui un an ou deux du liaut rang qu'il occu-

pait dans la domesticite du palais, I'heureux fils du serf de I'ile de

Rhe fut promu a une dignite politique, et fait comte de Tours, I'une

des villes les plus considerables du rojaume de Haribert *.

L'office de comte, tel qu'il existait dans la Gaule depuis la con-

quete des Franks, repondait, selon leiirs idees politiques, a celui du

magistrat qu'ils appelaient ^ra/dans leur langue, et qui, dans cliaque

canton de la Germanie, rendait la justice criminelle, assiste des chefs

de famille ou des hommes notables du canton. Les relations natu-

rellement hostiles des conquerants avec la population des villes con-

quises avaient fait joindre, a ces fonctions de juge, des attributions

militaires et un pouvoir dictatorial dont abusaient presque toujours,

soit par violence de caractere, soit par calcul personnel, les hommes

qui I'exercaient au nom des rois franks. C'etait comme une sorte de

proconsulat barbare, superpose, dans chaque ville importante, aux

anciennes institutions municipales, sans qu'on eut pris aucun soin

de le regler de maniere a ce qu'il put s'accorder avec elles. Malgre

leur affaiblissement, ces institutions suffisaient encore au maintien

du bon ordre et de la paix interieure; et les habitants des cites gau-

loises eprouvaient plus de terreur que de joie quand une lettre rojale

venait leur notifier la venue d'un comte envoye pour les regir selon

leurs coutumes, et faire a chacun bonne justice. Telle fut sans doute

I'impression produite a Tours, par I'arrivee de Leudaste; et la repu-

1. Cupiditate succenditiir, et ia causis patroiiifi alumnus proprius hue illncque defertiir.

(Greg. Turon. Hist. Franc,, lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 261.)

2. Ciijus post obitum refertus privdis, locum ipsiim cum rege Chariberto oblatis rauiie-

ribus tenere ca'pit. Post hiKC, peccatis popuU iugrueutibus, comos Turonis destiuatur...

(Ibid.)
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gnance des citoyens contre leur nouveau juge ne pouvait qu'aug-

menter dfi jour en jour. II etait sans lettres, sans aucune connais-

sance des lois qu'il avait mission d'appliquer, et meme sans cet

esprit de droiture et d'equite naturelles qui se rencontrait du moins,

sous une ecorce grossiere, chez les grnfs des cantons d'outre-Rhin.

Forme d'abord aux moeurs de I'esclavage et ensuite aux habitudes

turbulentes des vassaux de la maison royale, il n'avait rien de cette

vieille civilisation romaine avec laquelle il allait se trouver en con-

tact, si ce n'est Tamour du luxe, de la pompe et des jouissances

materielles. II se comporta dans son nouvel emploi comme s"il ne

I'avait recu que pour lui-meme et pour la satisfaction de ses instincts

desordonnes. Au lieu de faire regner I'ordre dans la ville de Tours,

il y sema le trouble par ses emportements et ses debauches; son

mariage avec la fille d'un des riches habitants du pays ne le rendit

ni plus raodere ni plus retenu dans sa conduite. II se montrait violent

et hautain envers les liommes, d'un libertinage qui ne respectait

aucune femme, d'une rapacite qui passait de bien loin ce qu'on avait

vu de lui j usque-la '. 11 mettait en oeuvre tout ce qu'il avait de ruse

dans I'esprit pour susciter aux personnes opulentes des proces injustes

dont il devenait Tarbitre, ou leur intenter de fausses accusations et

se faire un profit des amendes qu'il partageait avec le fisc. A force

d'exactions et de pillage, il accrut rapidement ses richesses, et accu-

mula dans sa maison beaucoup d'or et d'objets precieux^. Son

bonheur et son impunite durerent jusqu'a la mort du roi Haribert,

qui eut lieu en 567. Sighebert, dans le partage duquel fut alors

comprise la ville de Tours, n'avait point pour le ci-devant esclave la

meme affection que son frere aine. Loin de la, sa malveillance etait

telle que Leudaste, pour s'y soustraire, quitta la ville en grande

hate, abandonnant ses proprietes et la plus grande partie de ses

tresors, qui furent saisis ou pilles par les gens du roi d'Austrasie. 11

1. Ibiqne se amplius honoris gloriosi supercilio jactat; ibi se exhibet rapaceni prasdis,

turgiiluRi rixis, adulteriis lutulentum... (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, apud Script.

rev. gallic, et francic, t. II, p. 261.)

2. ... Ubi seminando discordias, et inferendo calumnias^ iion medicos thesauros adgre-

gavit. (Ibid.)
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;,67 cliert'ha iin iisilo dans le royaumfi de Hilporik, et jura fidelite a ce

roi, qui 1(^ ro('ut au nombre de ses leudes '. Durant ses annees de

mauvaiso fortune, rex-comte de Tours vecut en Neustrie de I'hospi-

talite du palais, suivant la cour de domaine en domaine, et prenant

place a rinimense table on s'ass^yaient, par rang d'age oude dignite,

les vassaux et les convives du roi.

i72 Cinq ans apres cette fuite du comte Leudaste, Georgius Florentius,

((ui prit le nom de Gregoire a son avenement, fut nomme eveque

de Tours par le roi Sigliebert, sur la demande des citoyens, dont il

avait gagne I'affection et Testinie dans un voyage de devotion qu'il

avait fait de I'Auvergne, sa patrie, au tombeau de saint Martin. Cet

homme, dont les recits precedents ont deja fait connaitre le carac-

tere, etait, par sa ferveur religieuse; son goiit pour les lettres sacrees

et la gravite de ses moeurs, I'un des types les plus complets de la

haute aristocratic chretienne des Gaules, parmi laquelle avaient

brille ses ancetres. Des son intallation dans le siege metropolitain de

Tours, Gregoire, en vertu des prerogatives politiques attachees alors

a la dignite episcopale, et a cause de la consideration personnelle qui

I'entourait, se vit investi d'une supreme influence sur les affaires de

la ville et sur les deliberations du senat qui la gouvernait. L'eclat de

cette haute position devait <3tre largement compense par des fatigues,

des soucis et des perils sans nombre ; Gregoire ne tarda pas a en

573 faire I'experience. Dans la premiere annee de son episcopat, la ville

de Tours fut envahie par les troupes du roi Hilperik, et reprise coup

574 sur coup par celles de Sighebert. L'annee suivante, Tlieodebert, fils

aine de Hilperik, fit sur les bords de la Loire une campagne de de-

vastation, qui, frappant de terreur les citoyens de Tours, les contrai-

gnit pour la seconde fois a se soumettre au roi de Neustrie*. II parait

que Leudaste, pour essayer de refaire sa fortune, s'etait engage dans

1. Post obitum vero Cliariberti, quum in Sigiberti sortem civitas ilia venisset, trau-

scunte eo ad Chilpericum , omnia qua3 iuique adgregaverat, a tidelibus iiominati regis

direpta sunt. (Greg. Turon, Hist. Fmnc , lib. V, apiid Script, rcr. (jaltic. et francic, t. II,

p. 261.)

2. Pervadente igitiir Cliilperico rege por Theodoburtuni tlliiun urbem Turomcam, quiun

jam ego Turonis advenissem... (Ibid.) — Voyez deuxiome Rticit.
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cette expedition, soit comme chef de bande, soit parmi les vassaux

d'elite qui entouraient le jeune fils du roi.

A son entree dans la ville qu'il venait de reduire sous Tobeissance

de son pere, Theodebert presenta le ci-devant comte a I'eveque et

au senat municipal, en disant qu'il serait bien que la cite de Tours

rentrat sous le gouvernement de celui qui Favait regie avec sagesse

et fermete au temps de I'ancien partage *. Independamment des

souvenirs que Leudaste avait laisses a Tours, et qui etaient bien faits

pour revolter I'ame lionnete et pieuse de Gregoire, ce descendant

des plus illustres families senatoriales du Berry et de I'Auvergne ne

pouvait voir, sans repugnance, s'elever a un poste aussi rapproche

du sien, un homme de neant, qui portait sur son corps la marque

inefFacable de son extraction servile. Mais les recommandations du

jeune chef de I'armee neustrienne, de quelque deference qu'elles

parussent entourees, etaient des ordres; il fallait, dans I'interet pre-

sent de la ville, menacee de pillage et d'incendie, repondre de bonne

grace aux fantaisies du vainqueur, et c'est ce que fit I'eveque de

Tours avec cette prudence dont toute sa vie offre le continuel

exemple. Le voeu des principaux citojens sembla ainsi d'accord avec

les prqjets de Theodebert pour le retablissement de Leudaste dans

ses fonctions et ses honneurs, Ce retablissement ne se fit pas atten-

dre, et, pen de jours apres, le fils de Leocadius recut du palais de

Neustrie sa lettre d'institution, diplome dont la teneur, telle que

nous la montrent les formules offlcielles de I'epoque, jurait d'une

maniere assez etrange avec son caractere et sa conduite

:

« S'il est des occasions oii la clemence rojale fasse eclater plus

« particulierement sa perfection, c'est surtout dans le choix qu'elle

« salt faire, entre tout le peuple, de personnes probes et vigilantes.

(( II ne conviendrait pas en effet que la dignite de juge fut confiee a

« quelqu'un dont I'integrite et la fermete n'auraient pas ete eprou-

« vees d'avance. Or, nous trouvant bien informe de ta fidelite et de

1. ... Mihi a Theodoberto strenue comraenilatur, ut scilicet comitatu qnem prius liabiie-

rat potiretur. '^.Greg. Turon., Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. yallic. et francic, t. II,

p. 261.)
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'4 « ton inerite, nous t'avons commis I'office de comte dans le canton

« de Tours, pour le posseder et en exercer toutes les prerogatives *

;

« de telle sorte que tu gardes envers notre gouvernement une foi

« entiere et inviolable
;
que les homnies habitant dans les limites de

« ta juridiction, soit Franks, soit Remains, soitdetoute autre nation

« quelconque, vivent dans la paix et le bon ordre sous ton autorite

« et ton pouvoir; que tu les diriges dans le droit chemin selon leur

« loi et leur coutume; que tu te montres le defenseur special des

« veuves et des orphelins
;
que les crimes des larrons et des autres

« malfaiteurs soient severement reprimes par toi ; enfin, que le

« peuple, trouvaut la vie bonne sous ton gouvernement, s'en rejouisse

« et se tienne en repos, et que ce qui revient au fisc des produits de

« ta charge soit, chaque annee, par fes soins, exactement verse dans

« notre tresor -. »

Le nouveau comte de Tours, qui ne sentait pas encore le terrain

bien sur sous ses pieds, et qui craignait que la fortune des amies ne

litrentrerla ville sous le pouvoir du roi d'Austrasie, s'etudia a vivre

en parfaite intelligence avec les senateurs raunicipaux et surtout

avec leveque, dont la puissante protection pouvait lui devenir ne-

cessaire'. En presence de Gregoire, il se montrait modeste et meme
humble de manieres et de propos, observant la distance qui le sepa-

rait d"un homme de si haute noblesse, et caressant avec soin la va-

nite aristocratique dont un leger levain se melait aux qualites solides

de cet esprit lerme et serieux. II assurait a I'eveque que son plus

-grand desir etait de lui complaire et de suivre en tout ses avis. II

promettait de se garder de tout exces de pouvoir et de prendre pour

1. Ern^o diini et tidem et ntilltatem tiiain videniur liaberc compertam^ ideo tibi actionem

comitatus, ducatus , in i)ago illo... tibi ad agendum regendumque commisimus. (Chavta

de Ducatii vel Comitatu ; Marculfi FormuL, lib. I, apiid .Srri>(. rer. gallic, et francic,

t. IV, form, vin, p. 471 et 472.)

2. ... Viduis et piipillis maximus defensor appareas; latrouum et nialefactorum scelera

a te severissime reprimantnr; ut populi bene viventes sub tuo regimino gaudentes debeant

conslstere quieti : et quicquid de ipsa actione in fisci ditionibus sporatur, per vosmetipsos

annis singulis nostris a^rariis inferatur. (Ibid.)

3. Timebat enini, quod postea eveuit, no urbem illam iterum rex Sigibertus in snuii.

douiinium revocaret. (Greg. Turon. Hist. Franc., lib. V, apud Srrijit. rev. (jallic. et fntn-

cir., t. II, p. 2{)1.)
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regies de conduite la justice et la raison. Enfin, pour rendre ses pro- 574

messes et ses protestations plus dignes de foi, il les accompagnait de

nombreux serments par le tombeau de saint Martin. Souvent il ju-

rait a Gregoire, comme un client a son patron, de lui demeurer

fidele en toute circonstance, de ne jamais lui manquer en rien, soit

dans les affaires qui Tinteresseraient personnellement, soit dans

celles ou il s'agirait des interets de son eglise'.

Les chosesen etaient la, et la ville de Tours jouissait d'un calme

que personne n'eut espere d'abord, lorsque I'armee de Theodebert 575
•

fut detruite pres d'Angouleme, et que Hilperik, crojant sa cause

desesperee, se refugia dans les murs de Tournai, evenements racontes

en detail dans un des precedents Recits^. Les citojens de Tours, qui

n'obeissaient que par force au roi de Neustrie, reconnurent Tauto-

rite de Sigiiebert, et Leudaste prit de nouveau la fuite, comme il

avait fait sept ans auparavant; mais, grace peut-etre aTintervention

de I'eveque Gregoire, ses biens furent respectes cette fois, et il sortit

de la ville sans essujer aucun dommage. II se retira en Basse-Bre-

tagne, pays qui jouissait alors d'une complete independance a I'egard

des royaumes franks, et qui souvent servait d'asile aux proscrits et

aux mecontents de ces royaumes^.

Le meurtre qui, en I'annee 575, mit fin d'une maniere si subite a

la vie de Sigiiebert, amena une double restauration, celle de Hilperik

comme roi de Neustrie, et celle de Leudaste comme comte de Tours.

II revint apres un an d'exil, et se reinstalla de lui-meme dans son

office^. Desormais sur de I'avenir, il ne prit plus la peine de se con-

traindre ; il jeta le masque, et se remit a suivre les errements de sa

1. Multum se nobis humilem subclituinque reddebat, juraus sseplus super sepulcruin

sancti Antistitis, nunquam se contra rationis ordiuem esse ventiiriim, seque mihi, tam in

causis propriis, quam in Ecclesiae necessitatibus_, in omnibus esse fidelem. (Greg. Turon.

Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. If, p. 261.)

2. Voyez deusieme Eecit.

3. Sed dum Sigibertus duos annos Turonis tenuit, hie in Britaunils iatuit... (Greg.

Turon. Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. rjallic et francic, t. II, p. 261.)

4. Quo defiincto , succedentu iterum Cliilperico in regnum^ iste in coniitatum accedit.

(Ibid.)
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575 premiere administration. S'ahaiKlounaui a la I'ois a toutes les mau-

vaises passions qui peuvent tenter un liomme en pouvoir, il donna

le spectacle des fraudes les plus insignes et des plus revoltantes bru-

talites. Lorsqu'il tenait ses audiences publiques, ayant pour asses-

seurs les principaux de la ville, seigneurs d'origine franke, romains

de naissance senatorialo et dignitaires de I'eglise raetropolitaine, si

quelque plaideur qu'il voulait miner, ou quelque accuse qu'il voulait

perdre, se prosentait devant lui avec assurance, soutenant son droit

et demandant justice, le comte lui coupait la parole et s'agitait

comme un furieux sur son banc de juge*. Si, alors, la foule qui fai-

sait cercle autour du tribunal venait a teraoigner, par ses gestes ou

ses murmures, de la sjmpathie pour I'opprime, c'etait contre elle que

se tournait la colere de Leudaste, et il apostrophait les citojens d'in-

jures et de paroles grossieres'-. Impartial dans ses violences comme

il aurait du I'etre dans- sa justice, il ne tenait compte ni des droits,

ni du rang, ni de Tetat de personne ; il faisait amener devant lui des

pretres avec les menottes aux mains, et frapper de coups de baton

des guerriers d'origine franke ^ On eut dit que cet esclave parvenu

trouvait du plaisir a confondre toutes les distinctions, a braver toutes

les convenances de I'ordre social de son epoque, en dehors duquel le

liasard de la naissance I'avait place d'abord, et ou d'autres hasards

I'avaient ensuite eleve si liaut.

Quelles que fussent les manies despotiques du comte Leudaste,

et sa volonte de tout niveler devant son interet et son caprice, il j

avait dans la ville une puissance rivale de la sienne, et un liomme

contre lequel il lui etait interdit de tout oser, sous peine de se perdre

lui-meme. II le sentait, et ce fut I'astuce et non la violence ouverte

qu'il mit en oeuvre pour contraindre I'eveque a plier, ou du moins a

se taire devant lui. La reputation de Gregoire, repandue dans toute

1. Jam si lu jiulicio ctiiii scnioribus, vol laicis, \el clericis resedisset, et vidisset hoiiii-

iicm justiti:im proscquenteni , protinas agebatur in furias... (Greg. Turoii. //1'.«/. Fra)u
,

lib. V, apud Script, rer. gallic, el francic, t II, p. 261.)

2. ... Ructabat convicia in civcs... (Ibid.)

3. ... Presliyteros iTianicis jiibebat extrabi, milites t'nstibus vorborari : tautaiiue nto-

batiir crudolitate, ut vix referri possit. (Ibid.,
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la Gaule, etait grande a la cour dii roi de Neustrie, mais son afFec- 575

tion bien conniie pour la famille de Sighebert alarmait quelquefois

Hilperik, toujours inquiet sur la possession de la ville de Tours, sa

conquete et la clef du pays qu'il voulait conquerir au sud de la

Loire. Ce fut sur ces dispositions ombrageuses du roi que Leudaste

fonda ses esperances d'aneantir le credit de I'eveque, en le rendant

de plus en plus suspect, et en se faisant regarder lui-meme comrae

rhomme necessaire a la conservation de la ville, comme une sen-

tinelle avancee, toujours sur le qui-vive, et en butte, a cause de sa

vigilance, a des preventions haineuses, et a des inimities sourdes

ou declarees. C'etait pour lui le plus sur moyen de «'assurer une

impunite absolve, et de trouver des occasions de molester a plaisir,

sans paraitre sortir de son droit, I'eveque, son plus redoutable anta-

goniste.

Dans cette guerre d'intrigues et de petites machinations, il avait

parfois recours aux expedients les plus fantasques. Quand une

affaire exigeait sa presence a la maison episcopale, il s'y rendait

arme de toutes pieces, le casque en tete, la cuirasse au dos, le car-

quois en bandouliere, et une longue pique a la main, soit pour se

donner des airs terribles, soit pour faire croire qu'il y avait peril

d'embuclies et de guet-apens dans cette maison de paix et de priere K

En I'annee 576^ lorsque Merovig, passant par Tours, lui enleva tout jts

ce qu'il possedait en argent et en meubles precieux, il pretendit que

le jeune prince ne s'etait livre a ce pillage que d'apres le conseil et

a I'instigation de Gregoire^. Puis, tout a coup, par inconsequence

de caractere ou a cause du mauvais succes de cette imputation sans

preuves, il essaya de se reconcilier avec Teveque et lui jura, par le

serment le plus sacre, en tenant a poignee le tapis de sole qui cou-

vrait le tombeaU de saint Martin, que, de sa vie, il ne ferait plus

1. ... In tali levitate elatus est, iit in domo eeclesise cum tlioracibus atque loricis,

pnecinctiis pharetra, etcontum manu gerens, capite galeato ingrederetur... (GiTg. Turon.

Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. gaUic. et francie., t. II, ji. 261.)

2. Discedente aiitem Meroveclio, qui res ejus diripuerat, nobis calumniator exsistit,

adserens fallaciter MerovecLum iiostro usuni consilio, ut res ejus auferret. (Ibid.)—Voyez

troisieme Recit.
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bis aiu'iiti iH'tc (!"iiiiinitio coiitfe lui'.lMais Teiivie demesuree (ju'avait

"9 Leiulaste de reparer le plus proinptement possible les pertes eiiormes

qii'il venait de faire I'excitait a nuiltiplier ses exactions et ses

rapines. Parnii les citojens riches auxquels il s'atta(iuait de preCe-

ronce, })lusi('iirs etaiont amis intinies de (»regoire, et ceux-la ne

liirent pas phis nienages que les autres. Ainsi, nialgre ses dernieres

promesses et ses resolutions de prudence, le comte de Tours se

trouva de nouveau en liostilite indirecte avec son rival de pouvoir,

Bientut entraine de plus en plus par le desir d'accumuler des

richesses, il se mit a envahir lo bien des eglises, et le differend

devint personnel entre les deux adversaires^ Gregoire, avec une

longanimite qui tenait a la Ibis de la patience sacerdotale et de la

politique circonspecte des homnies de I'aristocratie, n'opposa d'abord

dans cette lutte qu'une resistance morale a des actes de violence ma-

terielle. II recut les coups sans en porter lui-meme, jusqu'au moment

precis oii il lui sembla que Toccasion d'agir etait venue, et alors,

apres deux ans d'une attente calme et qu'on aurait crue resignee,

il prit energiquement Toffensive.

579 Vers la fin de Tannee 570, une deputation envojee secretement

au roi Hilperik lui denonca, sur des preuves irrecusables, les preva-

rications du comte Leudaste et les maux sans nombre qu'il faisait

souffrir aux eglises et a tout le peuple de Tours ^ On ne sait dans

quelles circonstances cette deputation se rendit au palais de Neustrie,

ni quelles causes diverses contribuerent a la reussite de ses demar-

ches; mais elles eurent un plein succes, et, malgre la faveur dont

Leudaste jouissait depuis si longtemps aupres du roi, malgre les

nombreux amis qu'il comptait parmi les vassaux et les aftides du

palais, sa destitution fut resolue. En congediant les envoyes, Hilperik

1. Sed post inlata danin.i, iterat iteniin sacramenta, pallamque sepulcri beati Martini

lidejussorein tlonat, se nobis inniiquam adversaturum. (Greg. Turon. Hist. Fram\,

lib. V, apud Script, rer. (jaliic. et francic, t. II, p. 261 et 262.)

2. Igitiir post iiuilta mala qux in nio nieoscpio intiilit, post niultas direptiouos reruin

eccdesiasticaiuni... (Ibid.)

3. Audiens aiiteni Cliilpeviciis cniiiia mala qiuu faciubat Leiulastes ecclesiis Tiu'oni-

eis, ct omni populo... (Grog. Turuii. IJLst. Franc, lib. VIII, ivpiid Script rer. (jalUc. ft

[ranric, t. II,
J).

260 et 261. "i — Adriani Valcsii, /.(;. frnncif.. lib. X, t. II. p. 11«.^
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fit partir avec eux Ansowald, son conseiller le plus intime, pour 579

prendre les mesures et operer le changement de personne que sol-

licitait leur requete. Ansowald arrivaaTours au mois de novembre,

ei, non content de declarer Lcudaste decliu de son office, il remit

au clioix de I'eveque et de tout le corps des citoyens la nomination

d'un nouveau comte. Les suffrages se reunirent sur un homme de

race gauloise, appele Eunomius, qui fut installe dans sa charge au

milieu des acclamations et des esperances populaires'.

Frappe de ce coup inattendu, Leudaste qui, dans sa presomption

imperturbable, n'avait jamais songe un seul instant a la possibilite

d'un tel revers, s'irrita jusqu'a la fureur, et s'en prit a ses amis du

palais, qui, selon lui, auraient du le soutenir. II accusait surtout

avec amertume la reine Fredegonde, au service de laquelle il s'etait

devoue pour le mal comme pour le bien, et qui, toute-puissante a

ce qu'il croyait pour le sauver de ce peril, le pajait d'ingratitude en

lui retirant son patronage^. Ces griefs, qu'ils fussent fondes ou non,

s'emparerent si fortement de I'esprit du comte destitue, qu'il voua

des lors a son ancienne patronne une haine egale a celle qu'il por-

tait au provocateur de sa destitution, I'eveque de Tours. II ne les

separa plus I'un de I'autre dans ses desirs de vengeance, et, la tete

ecliauffee par le depit, il se mit a former les projets les plus aven-

tureux, a combiner des plans de nouvelle fortune et d'elevation a

venir dans lesquels il faisait entrer, comme I'un de ses voeux les

plus ardents, la ruine de I'eveque, et, chose plus etonnante, la ruine

meme de Fredegonde, sa repudiation par son mari et sa decheance

de I'etat de reine.

II y avait alors a Tours un pretre appele Rikulf, peut-etre Gaulois

d'origine malgre son nom germanique, comme Leudaste dont il

tenait d'ailleurs beaucoup pour le caractere^. Ne dans la ville, de

parents pauvres, il s'etait avance dans les ordres sous le patronage

1. ... Ansovaldum illic dirigit : qui veniens ad festivitatem sancti Martini, data nobis

et populo optione, Eunomius in coniitatum erigitur. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V,

a^ni Script, rcr. fjallic. et [ranric, t. II, p. 261.)

2. Voyez troisieme Recit.

3. ... Adjuncto sibi Riculfo prcsbytero, simili malitia perverso... (Ibid., p. 2(52.)

24
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519 cle I'eveque Eiiplironius, precleces-seur de Gi'(''i;oii'e. !Sa suttisance et

son ambition etaient demesurees ; il se croyait hors de sa vraie place

tant qui\ n'aiirait pas obtenu la dij^nite episcopale*. Pour y par-

venir plus surenient quclquo jour, 11 s'etait mis depuis plusieurs

annees dans la clientele de Clilodowig, le dernier fils du roi Hilperik

et de la reine Audowere^. Quoique repudiee et bannie, cette reine,

femme d'origine libre et probablement distinguee, avait conserve

dans son malheur de nombreux partisans, qui esperaient pour elle

un retour de faveur et erojaient a la fortune de ses fils, deja hommes

faits, plus qu'a celle des jeunes enfants de sa rivale. Fredegonde,

malgre I'eclat de ses succes et de sa puissance, n'avait pu reussir

entierement a faire oublier autour d'elle la bassesse de sa premiere

condition, et a inspirer une pleine confiance dans la solidite du

bonheur dont elle jouissait. II y avait des doutes sur la duree de

I'espece de fascination qu'elle exercait sur I'esprit du roi; beaucoup

de gens ne lui rendaient qu'a regret les honneurs de reine ; sa propre

fille Rigontlie, I'ainee de ses quatre enfants, rougissait d'elle, et, par

un instinct precoce de vanite feminine, ressentait vivement la honte

d'avoir pour mere une ancienne servante du palais '. Ainsi les tour-

ments d'esprit ne manquaient pas a I'epouse bien-aimee du roi

Hilperik, et le plus grand de tons etait pour elle, avec cette taclie

de sa naissance que rien ne pouvait effacer, I'appreliension que lui

causait la concurrence, pour la royaute de leur pere, entre ses

enfants et ceux du premier lit.

Delivree par une mort violente des deux fils aines d'Audowere,

elle voyait encore le troisieme, Clilodowig, tenir en ecliec la fortune

de ses deux fils, Clilodobert et Dagobert, dout le plus age n'avait

1. Nam liic sub Eufroiiio episcopo de piiuperibiis provocatiis, urfliidiacomis ordiuatus

est. Exinde ad presbyterium admotus... Semper elatus, inflatus, in-a'sumptuosus... (Greg.

Turon. Hist. Franc, lib. IX, apud Srrijtt. rer. gallic, et francic, t. II, p. 264.)

2. Illculfus vero presbyter, qui jam a tempore beati Eufronii cpi&copi, amicus orat

Chlodovechi... (Ibid.)

3. Rigunthis autem lllia Chilpuriei. quuui sicpius matri calumnias iut'errot, dicerotque

se esse dominam, genitricemque suam servitio redhiberi, et multis earn et crebro convi-

eiis lacessiret... (Ibid., p. 352.)
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pas quinze ans '. Les opinions, les desirs, les esperances ambitieuses i

se partageaient dans le palais de Neustrie entre I'avenir de Tun et

celui des autres; ily avait deux factions opposees qui se ramiflaient

au dehors, et se retrouvaient dans toutes les parties du royaume.

Toutes les deux comptaient parmi elles des hommes anciennement

et solidement devoues , et des recrues de passage qui s'attachaient

ou se detachaient au gre de I'impulsion du moment. C'est ainsi que

Rikulf et Leudaste, I'un vieux partisan de la fortune de Chlodowig,

I'autre recemment ennemi de ce jeune prince, comme il I'avait ete

de son frere Merowig, se rencontrerent tout d"un coup dans une

parfaite conformite de sentiments politiques. lis devinrent bientot

amis intimes, se confierent tous leurs secrets, et mirent en commun

leurs projets et leurs esperances. Uurant les derniers mois de Tan-

nee 579 et les premiers de I'annee suivante, ces deux hommes, ega-

lement rompus aux intrigues, eurent ensemble de frequentes confe-

rences auxquelles fut admis en tiers un sous-diacre, nomme Rikulf

ainsi que le pretre, le meme qu'on a vu figurer comme emissaire

du plus habile intrigant de Tepoque , I'Austrasien Gonthramn

Bose ^.

Le premier point convenu entre les trois associes fut de mettre en

oeuvre, en les faisant parvenir jusqu'aux oreilles du roi Hilperik, les

bruits generalement repandus sur I'infidelite conjugale et les desor-

dres de Fredegonde. lis penserent que plus I'amour du roi etait

confiant et aveugle en presence d'indices clairs pour tout le monde,

plus sa colere, au moment oii il serait desabuse, devait etre ter-

rible. Fredegonde expulsee du royaume, ses enfants pris en haine

par le roi, bannis avec elle et desherites, Chlodowig succedant a la

royaute de son pere sans contestation et sans partage, tels etaient

les resultats, certains selon eux, qu'ils se promettaient de leurs

informations officieuses. Par un tour d'adresse assez subtil, pour se

decharger de la responsabilite d'une denonciation formelle contre la

reine, et compromettre en meme temps leur second ennemi , I'eve-

1. Samson, mi a Touruai duraiit le siege de cette vilie, etait mort en 577.

2. Voyez troisieme Recit.
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5:9 (iiio do Toui's , ils rcS(tluront do I'accusor d'avoii' toiiu devant

i^>> tomoins los })i'opos scandaleiix qui alui's couraiont de bouche en

bouclie , ot (iiroux-meiues n'osaioiit ropoter pour leur propre

compto '.

Dans cette intrigue il y avait double clianco pour la deposition de

Teveque, soit immediatement, par un coup do fureur du roi Hilpe-

rik, soit un peu plus tard, lorsque Chlodowig prendrait possession

de la rojaute ; et le pretre Rikulf se portait d'avance comma son

remplaeant sur le siege episcopal. Leudaste, qui garantissait a son

nouvel ami rinfaillibilite de cette promotion, se marquait lui-meme

sa place aupres du roi Chlodowig, comme la seconde personne du

royaume dont il aurait, avec le titre de due, la supreme administra-

tion. Pour que Rikulf le sous-diacre trouvat de meme un poste a sa

convenance, il fut decide que Platon, arcliidiacre de I'eglise de

Tours et ami intime de I'eveque Gregoire, serait compromis avec lui

et enveloppe dans la meme ruine -.

II parait qu'apres avoir, dans leurs conciliabules, regie les choses

(le cette maniere, les trois conspirateurs envojerent des messages a

Chlodowig pour lui annoncer Tentreprise formee dans son interet,

lui communiquer leurs plans, et faire leurs conditions avec lui. Le

jeune prince, leger de caractere et ambitieux sans prudence, pro-

mit, en cas de reussite, tout ce qu'on demandait et bien au dela. Le

moment d'agir etant venu, on se distribua les roles. Celui du pretre

Rikulf fut de preparer les voies a la deposition future de Gregoire

en ameutant contre lui, dans la ville, les fauteurs de troubles, et

ceuxqui, par esprit de patriotisme provincial, ne Faimaient pas

comme etranger, et souhaitaient a sa place un eveque indigene.

Rikulf le sous-diacre, naguere Tun des plus humbles commensaux

de la maison episcopale, et qui s etait a dessein brouille avec son

1. ... Ad hoc crupit, lit diccret nie crimen in Kredeguiideiii vcjziinani dixisse... (Greg.

Turou. Hist. Franc, lib. V, apud Script, rev. gallic, cl francic, t. 11, p. 262.)

2. ... Hoc regiiiiu criiuen oLjectuni, ut ejecta de regno, interfectis fratribus, a patre

Chlodoveelnis regnuui acciperet, Leudastes ducatuin; Rionlfiis voro presbyter... epis-

copatuni Turonicuni ainbirct, liiiic lliculfo clerico archidiaconatii proniisso. j^lbid.

,

p. 204.)
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patron, pour etre plus libre de voir assidiiment Leudaste, revint r.-g

faire aujores de I'eveque des soumissions et des semblants de repen- ssu

tir ; il tacha, en regagnant sa confiance, de I'entrainer a quelque

acte suspect qui put servir de preuve contre lui ' . Enfin I'ex-comte

de Tours prit pour lui, sans balancer, la mission vraiment peril-

leuse, celle de se rend re au palais de Soissons et de parler au roi

Hilperik.

II partit de Tours vers le mois d'avril 580, et, des son arrivee, sso

admis par le roi a un entretien seul a seul, il lui dit d'un ton qu'il

tachait de rendre a la fois grave et persuasif : « Jusqu'a present,

« tres-pieux roi, j'avais garde ta ville de Tours ; mais maintenant

« que me voila ecarte de mon office , songe a voir comment on te

« la gardera; car il faut que tu saclies que I'eveque Gregoire a des-

« sein de la livrer au fils de Sighebert^. » Comme un homme qui se

revolte contre une information desagreable et fait I'incredule pour

ne pas paraitre effraje, Hilperik repondit brusquement : « Cela n'est

« pas vrai.» Puis epiant dans les traits de Leudaste la moindre appa-

rence de trouble et d'hesitation, il ajouta : « C'est parce qu'on t'a

« destitue que tu viens faire de pareils rapports ^ » Mais I'ex-comte

de Tours, sans rien perdre de son assurance, reprit : « L'eveque fait

a bien autre chose, il tient des propos injurieux pour toi; il dit que

« ta reine est en liaison d'adultere avec I'eveque Bertramn ''. »

Frappe dans ce qu'il y avait en lui de plus sensible et de plus irri-

table, Hilperik fut saisi d'un tel acces de fureur, que, perdant le

1. Hie vero Riculfus sxibdiaconus, simili levitate perfacilis, ante Imnc annum consilio

cum Leudaste de liac causa liabito, causas otTensionis requirit, quibus scilicet, me offenso,

ad Leudastem transiret : iiactusque tandem ipsum adivit, ac per menses quatuor dolis

omnibus ac muscipulis prseparatis, ad me... revertitur, deprecans ut eum debeam reci-

pere excusatum. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic,

t. II, p. 262.)

2. ... Usque nunc, o piissime rex, custodivi civitatem Turonicam : nunc autem me ab

actione remote^ vide qualiter custodiatur. (Ibid.)

3. Quod audiens rex, ait : « Nequaquam, sed quia remotus es, ideo lirec adponis. »

(Ibid., p. 261.)

4. Et ille : « Majora, inquit, de te ait episcopus : dicit enim reginam tuam in aJul-

« terio cum episcopo Bertchramno misceri. » (Ibid.)
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r.so sontiiiKMif do sa (lignite rojale, il t(>ni[)a dc toutes ses forces, a coups

de poing- et a coups de pied, sur le malencontreux auteur do cette

revelation inattendue'.

Quand il eut ainsi decharge sa colore sans proferer un soul mot,

revenu quelque peu a lui-meme, il retrouva la parole et dit a Leu-

daste : «Quoi ! tu atfirmos que revoque a dit de pareilles choses de

« lareine Fredegonde i?» — «Jo I'affirme, repondit celui-ci, nuUement

« deconcerte par le brutal accueil que venait de recevoir sa confi-

« dence, et si tu voulais qu'on mit a la torture Gallienus, ami de

« I'eveque, et Platon, son archidiacre, ils le convaincraient devant

« toi d'avoir dit cela-. » — «Mais, demanda io roi avec uno vive

« anxiete, toi-meme te presentes-tu comme temoin ?» Leudaste repon-

dit qu'il avait a produire un temoin auriculaire, clerc de I'eglise

de Tours, sur la foi duquel il so fondait pour faire sa denonciation,

et il nomma le sous-diacre Rikulf, sans parlor do torture pour lui,

comme il avait fait un moment auparavant pour les deux amis de

Toveque Gregoire^. Mais la distinction qu'il tachait detablir on

favour de son complice n'ontra point dans I'esprit du roi qui, furieux

a la fois contre tons coux qui avaiont eu part au scandalo dont son

iK^nneur etait blesse, fit mottre aux fors Leudaste lui-mome, et

envoya sur-lo-champ a Tours I'ordro d'arretor Rikulf ^

Cot hommo d'une fourberio consommoe avait, dopuis un mois,

completement reussi a rontrer en grace aupros de I'oveque Gregoire,

ot il etait de nouveau recu, comme un fidele client, dans sa maison

ot a sa table ^ Apres le depart de Leudaste, lorsqu'il jugoa. sur lo

nombro de jours ecoules, quo la denonciation devait avoir ete faite

et son nom prononco devant le roi , il so mit en devoir d'attiror

I'eveque a uno demarche suspecte, en lo prenant par sa bonte d'amo

1. Tunc iratus vox, CTsmn pngnis ct calcibus... (Grop;. Turoii. Hint. Franc., lib, V,

apixd Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 201.)

2. ... Adserens si arcliidiaconus mens Plato, ant Gallienus amicus noster subderentur

p(V!ia\ convincerent mo ntiijue iia'C locntnni. (Ibid., ji. 2H2.)

3. Nam Kiculfnm clovicnni so liabere dicebat, per quern lure locutus fiiisset. (Ibid.)

4. ... Oneratum ferro recludi pra-cepit in carcere. (Ibid., p. 2Cil.)

5. Feci, fateor, ct occultnni liostem inddice in domiun suseopi. (Ibid., p. 26?.)
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et sa pitie pourle malheur. II se presenta chez lui avec un air d'abat-

tement et de profonde inquietude, et aux premiers mots que dit

Gregoire pour lui demander ce qu'il avait, il se jeta a ses pieds, en

s'ecriant : « Je suis un liomme p^rdu si tu ne viens promptement a

« mon.aide. Excite par Leudaste, j'ai dit des clioses que je n'aurais

« pas dii dire. Accorde-moi, sans tarder, Tautorisation de partir pour

« me rendre dans un autre royaume; car si je reste ici, les oflficiers

« rojaux vont se saisir de moi, et je serai envoye au supplice '. » Un

clerc ne pouvait en efFet s'eloigner de I'egiise a laquelle il etait atta-

che, qu'avec la permission de son eveque, ni etre recu dans le dio-

cese d'un autre eveque, sang une lettre du sien, qui lui servait

comme de passe-port. En sollicitant ce conge de voyage au nom

du pretendu peril de mort dont il se disait menace, le sous-diacre

Rikulf jouait un jeu double; il tachait de faire naitre une circon-

stance materielle capable de servir de preuve aux paroles de Leu-

daste, et de plus il se procurait a lui-meme le moyen de disparaitre

de la scene et d'attendre en parfaite siirete Tissue de cette grande

intrigue.

Gregoire ne se doutait nullement des motifs du depart de Leudaste

ni de ce qui se passait alors a Soissons; mais la requete du sous-

diacre, enveloppee de paroles obscures et accompagnee d'une sorte

de pantomime tragique, au lieu de I'attendrir, le surprit et I'effa-

roucha. La violence des temps, les catastrophes soudaines qui,

chaque jour, venaient sous ses yeux mettre fin aux plus hautes for-

tunes, le sentiment de ce qu'il y avait alors de precaire dans la posi-

tion et dans la vie de chacun, I'avaient porte a se faire une habitude

de la circonspection la plus attentive. II se tint done sur ses gardes,

et, au grand desappointement de Rikulf qui, par son desespoir

simule, esperait le faire tomber dans le piege, il repondit : « Si tu as

(( tenu des propos contraires a la raison et au devoir, que tes paroles

1. Discedente vero Leudaste, ipse se pedibus meis sternit, dicens : « Nisi succurras

(( vedociter, periturus sum. Ecce. instipante Leudaste, Jocutus sum quod loqui non debui,

(I Nunc vevo aliis me regnis emitte : quod nisi feceris, a regalibus compreliensus, mor-

<( tales poenas sum luiturus. » (Greg. Turon. Hisl. Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic,

el francic, t. II, p. 262.)
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su (( (lonieiii'oiit sui' ta tete; je ne to hiissorai pas partii- pour lui autro

'< I'ojainno, do crainto de me rendre suspect au roi '. »

Le sous-diacre so leva confus dii pou de succes de cette premiere

tentative, et pout-etre se preparait-il a essayer quelque noiivelle

ruse, lorsqu'il fut arrete sans bruit par I'ordre du roi et emmene a

Soissons. Dos (pril y hit arrive, on lui fit subir seul un interroga-

toire oil, malgre sa situation critique, il remplit de point en point les

engagements qu'il avait pris avec ses deux complices. Se donnant

pour temoin du fait, il deposa que le jour ou I'eveque Gregoire avait

mal parle de la reine, rarchidiacre Platon et Gallienus etaient pre-

sents, et que tons deux avaient parle comme lui. Ce temoignage formel

tit mettre en liberto Leudaste, dont la veracite ne paraissait plus

douteuse, et qui d'ailleurs ne promettait aueun renseignement nou-

veaa\ Relache pendant que son compagnon de mensonge prenait sa

place en prison, il eut le droit de se croire des lors I'objet d'une

espece de faveur; car ce fut lui que, par un choix bizarre, le roi

Hilperik cliargea d'aller a Tours se saisir de Gallienus et de I'archi-

diacre Platon. Probablement cette commission lui fut donnee parce

que, avec sa jactance habituelle, il se vantait d'etre le seul homme
capable d'y reussir, et que, pour se rendre necessaire, il faisait, de

I'etat de la ville et des dispositions des citoyens, les recits les plus

capables d'alarmer I'esprit ombrageux du roi.

Leudaste, fier de son nouveau role d'homme de confiance et de la

fortune qu'il croyait deja tenir, se mit en route dans la semaine de

Paques. Le vendredi de cette semaine, il y eut dans les salles qui

servaient de dependanes a I'eglise cathedrale de Tours un grand

tumulte occasionne par la turbulence du pretre Rikulf. Ce person-

nage, imperturbable dans ses esperances, loin de concevoirlamoindre

crainte de I'arrestation du sous-diacre, son homonyme et son com-

1. ... Cui pgo aio : u Si qnid incongnmm rationi eflatus cs, seiTiio tuns in caput tuum

« erit : nam ogo altori tc regno non niittani, no suspectus liaboar coram rego. » (Greg.

Turon. l/ist. Franc, lib. V, apud Scrij)l. rer. gallic, et frnncic, t. 11, p. 2(52.)

2. At ille iteriini vinctus, relaxato Leudaste. custodia; depntatur, dicens (.lallicinnn

cadcm die et I'latoiu-m urcliidiaconum fuisse pra^sentes, quum lia>c est episcopus elocutns.

(Ibid.)
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plice, n'j avait vu autre chose qu'un aclieminement vers la conclu- sso

sion de rintrigue qui devait le porter a Tepiscopat '. Dans I'attente

d'un succes dont il ne doutait plus, sa tete s'echauffa tellement qu'il

devJnt comme un homme ivre, incapable de regler ses actions et ses

paroles. A Tun de ces intervalles de repos que prenaitle clerge entre

les offices, il passa et repassa plusieurs fois devant Teveque avec un

air de bravade, et finit par dire tout haut qu'il faudrait que la ville

de Tours fut nettojee d'Auvergnats^. Gregoire ne futque mediocre-

ment affecte de cette sortie inconvenante dont le motif lui echappait.

Habitue, surtout de la part des plebeiens de son eglise, a la rudesse

de ton etVle propos qui se propageait de plus en plus en Gaule, par

I'imitation des moeurs barbares, il repondit sans colere et avec une

dignite tant soit pen aristocratique : « II n'est pas vrai que les natifs

« de I'Auvergne soient des etrangers ici; car, a I'exception de cinq,

« tous les eveques de Tours sont sortis de families alliees de parente

« a la notre; tu devrais ne pas ignorer cela ^. » Rien n'etait plus

propre qu'une pareille replique a irriter au dernier point la jalousie

du pretre ambitieux. II en eut un tel redoublement, que, ne se pos-

sedant plus, il se mit a adresser a Teveque des injures directes et des

gestes menacants. Des menaces il aurait passe aux coups, si les

autres clercs, en s'interposant, n'eussent prevenu les derniers effets

de sa frenesie ^

Le lendemain de cette scene de desordre, Leudaste arriva a Tours

;

il y entra sans etalage et sans suite armee, comme s'il etait venu

simplement pour ses affaires personnelles '\ Cette discretion, qui

n'etait pas dans son caractere, lui fut probablement prescrite par les

1. Sed Eiciilfus presbyter, qui jam promissionem de episcopatii a Leudaste habebat.

in tantum elatus fiierat, ut Magi Simoiiis superbiai aequaretur. (Greg. Turon. Hist. Franc,

lib. V, apud Script, rer, gallic, et francic, t. II, p. 262.)

2. ... In die sexta Pasebre in tantum me conviciis et sputis egit... (Ibid.)

3. ... Ignorans miser, quod pra'ter quinque episcopos, reliqui omnes qui sacerdotium

Tnronicum .«usceperunf^ parentum nostrorum prosapite sunt conjuncti. (Ibid., p. 2f;4.)

4. ... Ut vix a manibus temperaret, tidus scilicet doli quern pra'paraverat. (Ibid.,

p. 262.)

.5. In crastina autem die, id est sabbati in ipso Pascba, venit Leudastes in urbem Turo-

nicam, adsimulansque aliud negotium agei"e .. (Ibid.)
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r.8o ordres formels du roi, coinme im ninvon d'l^porer plus surement les

(Unix arrestations qn'il dovait laire. Diirant line partie du jour, il fit

semblant d'etre occuJDe d'autre chose, puis tout a coup, fondant sur

sa proie, il envaliit avec une troupe de soldats les domiciles de

Gallienus c^t de Tarcliidiacre Platon. Ces deux malheureux furent

saisis de la nianiere la plus brutale, depouilles de leurs vetements,

et lies ensemble avec des chaines de fer'. En les conduisant ainsi a

travers la ville, Leudaste annoncait avec mystere que justice allait

etre faite de tons les ennemis de la reine, et qu'on ne tarderait pas a

s'emparer d'un plus grand coupable. Soit qii'il voiiliit donner une

haute idee de sa mission confidentielle et de I'importance de sa cap-

ture, soit qu'il craignit reellement quelque embuche on quelque

emeute, il prit pour le depart, a la sortie de la ville, des precautions

extraordinaires. Au lieu de passer la Loire sur le pont de Tours, il

s'avisa de la traverser, avec les deux prisonniers et leurs gardes,

sur une espece de pont mobile forme de deux barques jointes en-

senlble par un planelier, et que d'autres barques raenaient a la re-

morque '-.

Lorsque la nouvelle de ces evenements parvint aux oreilles de

Gregoire, il etait dans la maison episcopale, occupe de nombreuses

affaires dont le soin remplissait toutes les heures que lui laissait

Texercice de son ministere sacre. Le malheur trop certain de ses

deux amis, et ce qu'il y avait de menacant pour lui-meme dans les

bruits vagues, mais sinistres, qui commencaient a se repandre, tout

cela joint a I'impression encore vive des scenes iacheuses de la veille,

lui causa une profonde emotion. Saisi d'une tristesse de coeur melee

de trouble et d'abattement, il interrompit ses occupations et antra

1. . . Adprehensos Platonem archiJiaconum et Gallienum in vincula connectit catena-

tosque ac exutos veste jubet eos ad reginam deiluci. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V,

apud Script, rcr. rjnllic. et francic, t. II, p. 2(52.)

2. Interca iiigressi in fluvium super pontem qui duahus lintribiis tenehatur... (Ibid.)

Ccttc iiUerprt-tation in'a paru la soulo capable do donner un sens Ji ce passage obscur.

11 serait de toute impossibilitt^ d'etablir sur la Loire au mois d'avnl, un pont de planches

soutenu par tlcnx barques seulement, Jnabus lintribus. D'ailleurs, la suite du passage

indique do la mauieVe la plus positive que les deux bateaux qui supportaiont le plancber

n'utaient pas auiarres, mais qu'ils marobaient : navis ilia qua' Lmdastem rehebat...
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seul dans son oratoire'. II se mit a prier a genoux; mais sa priere, bso

quelque fervente qu'elle fut, ne le calmait pas. Que va-t-il arriver?

se demandait-il avec angoisse; et cette question pleine de doutes

insolubles, il la tournait et retournait dans son esprit, sans pouvoir

trouver une reponse. Pour echapper au tourment de I'incertitude,

il se laissa aller a faire une chose qu'il avait plus d'une fois censuree

d'accord avec les conciles et les Peres de I'Eglise ; il prit le livre des

Psaumes de David, et I'ouvrit au hasard pour voir s'il ne rencontre-

rait pas, comme il le dit lui-meme, quelque verset de consolation^.

Le passage sur lequel ses yeux tomberent fut celui-ci : « II les fit

« sortir pleins d'esperance, etils ne craignirent point, et leurs enne-

« mis furent engloutis au fond de la mer. » La relation fortuite de

ces paroles avec les idees qui I'obsedaient fit sur lui ce que ni la

raison ni la foi toute seule n'avaient pu faire. II crut y voir une re-

ponse d'en haut, une promesse de protection divine pour ses deux

amis et pour quiconque serait enveioppe avec eux dans I'espece de

proscription que la rumeur publique annoncait, et dont ils etaient

les premieres victimes^

Cependant I'ex-comte de Tours, se donnantFair d"un chef prudent,

habitue aux surprises et aux stratageraes, effectuait son passage de

la Loire dans une sorte d'ordonnance militaire. Pour mieux diriger

la manoeuvre et regarder a la decouverte, il avait pris place en tete

sur I'avant du radeau ; les prisonniers se trouvaient a I'arriere, la
•

troupe des gardes occupait le reste du plancher, et cette lourde em-

barcation etait fort chargee de monde. Deja on avait passe le milieu

du fleuve, I'endroit que la force du courant pouvait rendre perilleux,

lorsqu'un ordre, donne par Leudaste d'une maniere brusque et incon-

sideree, amena tout a coup un plus grand nombre de gens sur la

1. Hfec ego audiens, dnm in domo ecclesi;o residerem, moestus tnrbatusque ingressiis

oratorium... (Greg. Turon. Hist. Frcmc, lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II,

p. 262.)

2. Davidici carmiiiis sumo librum, ut scilicet apertns aliquem consolatioiiis versicuhim

daret. (Ibid.)

3. In quo ita repertum est : « Eduxit eos in spe, et non timuenmt ; et inimicos eonini

operuit mare. » (Ibid.)
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£,Eo partie anterieuro dii [unit. La harquo (jiii Ini scrvait de support, eii-

foncaiit par lo poids, se nMiiplii d'caii; lo plaiiclKU' inclinafortement,

et la plupart de ceux qui so trouvaient de ce cote perdirent I'equi-

libre et furent jetes dans le fleuve. Leudaste y tomba des premiers,

et il gagna le bord a la nage, pendant que le radeau, en partie plon-

geant, en partie soutenu par la soconde barque au-dessus de laquelle

se trouvaient les prisonniers enchaines, faisait route a grand'peine,

vers le lieu du debarquement'. Hormis cet accident, qui manqua de

donner force de prediction litterale au texte du verset de David, le

trajet de Tours a Soissons eut lieu sans encombre et avec toute la

promptitude possible.

Des que les deux captifs eurent ete amenes devant le roi, leur con-

ducteur fit les plus grands 'efforts pour exciter contre eux sa colore,

et lui arraclier, avant toute reflexion, une sentence capitale et un

ordre d'execution a mort *. 11 sentait qu'un pareil coup frappe d'a-

bord rendrait extremement critique la position de Teveque de Tours,

et qu'une fois engage dans cette voie d'atroces violences, le roi ne

pourrait plus reculer; mais ses calculs et son espoir furent decus.

Aveugle de nouveau par les seductions sous I'empire desquelles il

passait sa vie, Hilperik etait revenu de ses premiers doutes sur la

fidelite de Fredegonde, et Ton ne trouvait plus en lui la meme fougue

d'irritabilite. II regardait cette affaire d'un oeil plus calme. II voulait

desormais la suivre avec lenteur, et meme porter dans I'examen des

faits et dans la procedure toute la regularite d'un legiste, genre de

pretention qu'il joignait a celle d'etre versificateur habile, connais-

seur en beaux-arts et profond theologien.

Fredegonde elle-meme mettait alors a se conduire tout ce qu'elle

avait de force et de prudence, Elle jugeait avec finesse que le meil-

leur moyen pour elle de dissiper toute ombre de soupcon dans I'es-

1. ...Navis ilia, qua; LeuJastein vohebat, clemergitur; ct nisi naiuli fiiissct ailminiculo

liberatiis, cum sociis forsitan iiiterisset. Navis veio alia, qua* huic innexa erat, qiu« ct

viiictos vehebat, super aquas, Dei auxilio, elevatur. (Greg. Turon. Hist. Franc., lib. V,

apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 262.)

2. Igitur doducti ad regem qui vincti fneraut, iucusautur iustaiitor, ut eaititali seii-

tentia finirentiir. (Ibid.)
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prit de son mari, etait de se montrer digne et sereine, de prendre aso

line attitude matronale et de ne paraitre nullement pressee de voir

linir I'enquete juridique. Cette double disposition, que Leudaste n'a-

vait prevue ni d'une part ni de Tautre, sauva la vie aux prisonniers.

Non-seulement on ne leur fit aucun mal, mais, par un caprice de

courtoisie difficile a expliquer, le roi, les traitant beaucoup mieux

que le sous-diacre leur accusateur, les laissa dans une demi-liberte,

sous la garde de ses officiers de justice'.

II s'agissait de mettre la main sur le principal accuse ; mais la

commencerent pour le roi Hilperik I'embarras et les perplexites.

Naguere il s'etait montre plein de decision et meme d'acliarnement

dans ses poursuites contre I'eveque Prsetextatus -': mais Gregoire n'e-

tait pas un horame ordinaire; sa reputation et son influence s'eten-

daient par toute la Gaule; en lui se resumaitet se personnifiait, pour

ainsi dire, la puissance morale de I'episcopat. Contre un pareil ad-

versaire la violence eiit ete perilleuse, elle aurait produit un scan-

dale universel, dont Hilperik, au fort de sa colere, n'eiit peut-etre

pas tenu compte, mais qu"il n'osait aff"ronter de sang-froid. Renon-

cant done a I'emploi de la force, il ne songea plus qu'a mettre en

.

oeuvre une de ces combinaisons d'astuce, un peu grossieres, dans

lesquelles il se complaisait. En raisonnant avec lui-meme, il lui vint

a I'esprit que Teveque, dont la popularite lui faisait peur, pourrait

bien, de son cote, avoir peur de la puissance royale, et essajer de se

soustraire par la fuite aux chances redoutables d'une accusation de

lese-majeste. Cette idee, qui lui parut lumineuse, devint la base de

son plan d'attaque et le texte des ordres confidentiels qu'il fit partir

en diligence. II les adressaau due Berulf qui, investi, en vertu de son

titre, d'un gouvernement provincial, commandait en chef a Tours, a

Poitiers, et dans plusieurs autres villes recemment conquises, au sud

de la Loire, par les generaux neustriens^ Berulf, selon ces instruc-

tions, devait se rendre a Tours sans autre but apparent que celui

1. Sed rex recogitaus, absolutes a vinculo in libera custodia reservat inla'sos. (Greg.

Turon. Hist. Franc, lib. V, apui Script, rer. gallic, et francic, t II, ji. 262.)

2. Voyez quatriume Recit.

3. Adriani Valesii Rer. francic, lib. X, t. II, p. 119.
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bso (rius[)i'cter los mojeiis do def'en.so de hi ville. il lui otait enjoiiit d'at-

teiidre, sur ses gardes et dans une dissimulation complete, 1 'instant

ou Gregoire, par quelque tentative d'evasion, se compromettrait ou-

vertement et donnerait prise contre lui.

La nuuvello du grand proces qui allait s'ouvrir venait d'arriver a

Tours, officiellement contirmee, et grossie, comme cela ne manque

jamais, d'une toule d'exagerations populaires. Ce fut sur I'effet pro-

bable de ces bruits menaoants quele confident du roi Hilperik compta

principalement pour la reussite de sa mission. II se flattait que cette

sorte d'epouvantail allait servir, comme dans une chasse, a traquer

I'eveque, et a le pousser a une fausse demarche qui le menerait droit

au piege. Berulfentra dans la ville de Tours et en visita les remparts

comme il avait coutume de le faire dans ses tournees periodiques. Le

nouveau comte, Eunomius, haccompagnait pour recevoir ses obser-

vations et ses ordres. Soit que le due frank haissat deviner son secret

a ce Romain, sdit qu'il vouliit aussi le tromper lui-meme, il lui an-

nonca que le roi Gonthramn avait dessein de s'emparer de la ville par

surprise ou a force ouverte, et il ajouta : a Voici le moment de veiller

« sans rehiche
;
pour qu'aucune negligence ne soit a craindre, il faut

« que la place recoive garnison'. » A la faveur de cette fable et de

la terreur, aussitot repandue, d'un peril imaginaire, des troupes de

soldats furent introduites sans eveiller la moindre defiance; des

corps de garde furent etablis, et des sentinelles placees a toutes les

portes de la ville. Leur consigne etait, non d'avoir les yeux tournes

vers la campagne, pour voir si Fennemi n'arrivait pas, mais d'epier

I'eveque a la sortie, et de I'arreter s'il passait sous un deguisement

quelconque ou en equipage de voyage '.

Ces dispositions strategiques furent inutiles, et les jours se passe-

rent a en attendre Teffet. L'eveque de Tours ne paraissait nullement

1. ... IJerulfus dux quum Eunomio comite fiibulam lingit, qiioil Guntchrammis reX

capere vellet Turoaicam civitatem, et idcirco ne aliqua iiegligeiitiii aocederet : « oportet,

« ai*, urbein custodia consigiiari. » (Greg. Turou. Hist. Franc., lib. V, apud Script.

rer. gallic, et franvic, t. II, p. 2(i2.)

2, Poiunit portis dolose custodes, qui civitatem tueri adsiiuulaulos, luo utique custodi-

rent. (Ibid., p. 262 et 263.)
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songer a prendre la fuite, et Berulf se vit reduit a manoeuvrer sous b&o

main pour I'j determiner ou lui en suggerer I'idee. A force d'argent,

il gagna quelques personnes de la connaissance intime de Gregoire,

qui allerent Tune apres I'autre, avec un air de vive sympathie, lui

parler du danger oii il etait et des craintes de tons ses amis. Proba-

blement, dans ces insinuations perfides, le caractere du roi Hilperik

ne fut pas menage ; et les noms d'Herode et de Neron du siecle, que

bien des gens lui appliquaient tout bas, turent prononces, impune-

ment cette fois, par les agents de trahison *. Rappelant a I'eveque les

paroles de I'Ecriture sainte : Fuyez de ville en ville devant vos persecu-

teurs, ils lui conseillerent d'emporter secretement les objets les plus

precieux que possedait son egiise et de se retirer dans I'une des cites

de TAuvergne, pour y attendre de meilleurs jours. Mais, soit qu il

soupconnat les vrais motifs de cette etrange proposition, soit qu'un

tel avis, memo sincere, lui parut indigne d'etre ecoute, il resta im-

passible et declara qu'il ne partirait point "^

Ainsi, il n'y eut plus aucun moyen de s'assurer corporellement

de cet liomme auquel on n'osait toucher, a moins qu'il ne se livrat

lui-meme ; et il fallut que le roi prit son parti d'attendre de I'accuse

qu'il voulait poursuivre judiciairement une comparution volontaire.

Pour rinstruction de ce grand proces, des lettres de convocation

furent adressees, comme dans la cause de Pra^textatus, a tons les

eveques de Neustrie; il leur etait enjoint de se trouver a Soissons

au commencement du mois d'aout de I'annee 580. Selon toute ap-

parence, ce synods devait etre encore plus nombreux que celui de

Paris en 577; carles eveques de pJusieurs cites meridionales, nou-

vellement conquises sur le royaume d'Austrasie, et entre autres celui

d'Albi, furent invites a s y rendre ^ L'eveque de Tours recut cette

invitation dans la meme forme que tons ses collegues
;
par une sorte

1. ... Chilpericus, Nero nostri ttinporis et Ilerodes... (Greg. Turuii. Hist. Franc. ^ lib. V,

apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 290.)

2. Mittunt etiam qui milii consilium ministrarent, ut occulte, adsumptis melioribus

rebus ecclesiie, Arveruum fuga secederem : sed non adquievi. (Ibid.
, p. 263.)

3. Igitur rex, arcessitis regni sui episcopis, causam diligenter jussit exquiri. (Ibid.,

p. 263-264.)
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i8o de point d'lioniieur, il s'enipressa d'y obeir aussitut, et arriva dos

premiers a Soissons.

L'attente piiblique etait alors fortemont eveillee dans la ville, et

cet accuse, d'un si liaut rang, de tant de vertii et de renommee,

excitait un intoret universe!. Ses manieres dignes et cahnes sans

affectation, sa serenite aussi partaite que s'il fiit venu sieger comme

juge dans la cause d'un autre, ses veilles assidues dans les eglises de

Soissons, pres des tombeaux des martyrs et des confesseurs, chan-

gerout en un veritable enthousiasme les respects et la curiosite po-

pulaires. Tout ce qu'il j avait d'hommes de naissance gallo-romaine,

c'est-a-dire la masse des habitants, se rangeait, avant toute epreuve

juridique, du parti de Teveque de Tours centre ses accusateurs,

quels qu'ils fussent. Les gens du peuple surtout, moins reserves et

moins tiniides en presence du pouvoir, donnaient libre carriere a

leurs sentiments, et les exprimaient en public avec une hardiesse

passionnee. En attendant I'arrivee des merabres du sjnode et I'ou-

verture des debats, I'instruction du proces se poursuivait toujours

sans autre I'ondement que le temoignage d'un seul homme. Le sous-

diacre Rikulf
,
qui ne se lassait pas de faire de nouvelles deposi-

tions a I'appui des premieres, et de multiplier les mensonges cen-

tre Gregoire et contre ses amis, etait souvent conduit de la prison

au palais du roi, ou ses interrogate ires avaient lieu avec tout le

secret observe dans les affaires les plus importantes*. Durant le

trajet et au retour, une foule d'artisans, quittant leurs ateliers,

s'assemblaient sur son passage et le poursuivaient de leurs mar-

mures a peine contenus par I'aspect farouche des vassaux franks

qui I'escortaient.

Une fois qu'il revenait la tete haute, d'un air de satisfactii:>n et de

triomphe, un ouvrier en bois, appele Modestus, lui dit : « Miserable,

« qui completes avec tant d'acharnement contre ton eveque, ne

« ferais-tu pas mieux de lui demander pardon et de tacher d'obtenir

1. Qtiumque clcricus Uiculfiis s;i'i)ius Jlscuteretiirocculte, ct contra me vi-I meos multas

fallacias promiilgaret... (Greg. Turou. Hint. Franc , lib. V, apud Scrii't. rer. gallic, et

fraticic, t. II, p. 263.)
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« ta grace '? » A ces mots, Rikulf designant de la jnaiii riiomme qui sso

les lui adressait, cria en langue tudesque a ses gardes, qui n'avaient

pas bieii compris I'apostrophe du Romain ou qui s'en etaient peu

soucies : « En voila, un qui me conseille le silence pour que je n'aide

«pas a decouvrir la verite ; voila un ennemi de la reine qui veut

« empecher qu'on informe contre ceux qui I'ont accusee ^. » L'ar-

tisan romain fut saisi dans la foule et emmene par les soldats, qui

allerent aussitnt rendre compte a la reine Fredegonde de la scene

qui venait d'avoir lieu, et lui demander ce qu'il fallait faire de cet

homme.

Fredegonde, . importunee peut-etre par les nouvelles qu'on lui

apportait cliaque jour de ce qui se disait par la ville, eut un mou-

vement d'impatience qui la fit rentrer dans son caractere et se de-

partir de la mansuetude qu'elle avait observee j usque-la. Par ses

ordres, le malheureux ouvrler fut soumis a la peine du fouet, puis

on lui infligea d'autres tortures, et enfin on le mit en prison avec

les fers aux pieds et aux mains ^. Modestus etait un de ces liommes,

peurares alors, quijoignaient a une foi sans homes une imagination

extatique; persuade qu'il souflrait pour la cause de la justice, il ne

douta pas un instant que la toute-puissance divine n'intervint pour

le delivrer. Vers minuit, deux soldats qui le gardaient s'endormirent,

et aussitot il se mit a prier de toute la ferveur de son ame, deman-

dant a Dieu de I'assister dans son mallieur, et de faire qu'il devint

libre par la presence aupres de lui des saints eveques Martin et

Medard*. Sa priere fut suivie d'un de ces faits, etranges mais

1. ... Modestus quidam faber lignarius ait ad eum : « infelix^ qui contra episcopuiu

tuum tam contumaciter ista meditaris ! Satius tibi erat silere... » (Gi"eg. Tiiron. Ilisl.

Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 263.)

2. Ad luec clamare coepit voce magna, ac dicere : « En ipsum, qui mihi silentium

« indicit, ne prosequar veritatem : en veginss inimicum
,
qui causam criminis ejus non

(1 sinit inquiri. n (Ibid.) '

3. Nuntiantur protinus hac I'eginte. Adprelienditur Modestus, torquetur, flagellatur :

et in vincula compaetus custodire deputatur. (Ibid.)

4. Quumque inter duos custodes catenis et in cippo teneretur vinctus, media nocte dor-

mientibus custodibus, orationem fudit ad Domimun, iit dignaretur ejus potentia miserum

visitare : et qui innocens conligntiis fiicrat, vis-.itatione ilar-tiui piEcsulis ac Medardi

absolvei'etur. (Ibid.;

25
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580 attestes, ou la croyance du vieiix temps vojait des miracles, et que

la science de nos jours a teiite de ressaisir en les attribuant au phe-

nomene de 1 etat d'extase. Peut-etre I'intime conviction d'avoir ete

exauce procura-t-elle tout a coup au prisonnier un surcroit extraor-

dinaire de force et d'adresse; peut-etre n'j eut-il dans sadelivrance

qu'une suite de hasards heureux; mais, au dire d'un temoin, il

reussit a rompre ses fers, a ouvrir la porte et a s evader. L'eveque

Gregoire, qui veillait cette nuit-la dans la basilique de Saint-Medard,

le vit entrer, a sa grande surprise, et lui demander, en pleurant, sa

benediction '.

Le bruit de cette aventure, courant de bouche en bouche, etait

bien fait pour augraenter, a Soissons, I'effervescence des esprits.

Quelque subalterne que fut dans I'etat social de Tepoque la con-

dition des liommes de race romaine, il y avait dans la voix de

toute une ville s'elovant contre les poursuites intentees a l'eveque

de Tours, quelque chose qui devait contrarier au dernier point les

adversaires de cet eveque, et agir meme en sa faveur sur I'esprit

de ses juges. Soit pour soustraire les membres du synode a cette

influence, soit pour s'eloigner lui-meme du theatre d'une popularite

qui lui deplaisait, Hilperik decida que I'assemblee des eveques et le

jugement de la cause auraient lieu au domaine royal de Braine. II

s'y rendit avec sa famille, suivi de tous les eveques deja reunis a

Soissons. Comme il n y avait point la d'eglise, mais seulement des

oratoires domestiques, les membres du concile recurent I'ordre de

- tenir leurs audiences dans Tune des maisons du domaine, peut-etre

dans la grande lialle de bois qui, deux fois chaque annee, lorsque le

roi residait a Braine, servait aux assemblees nationales des chefs et

des hommes libres de race franke '-.

Le premier evenement qui signala I'ouverture du synode fut un

evenement litteraire; ce fut I'arrivee d'une longue piece de vers

1. Mox diruptis vinculis, confracto cippo, reserato ostio, sancti Medardi basilicam

nocte, nobis vigilaiitibus, iiitroivit. (Greg. Turoii. tJist. Franc, lib. V, upud Script, rer.

gallic, et francic, t. 11^ p. 263.)

2. Congiegati igitur apud Brcmiaoum viUum cpiscopi , in unam domuin residere jussi

sunt. (Ibid.)
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composee par Venantius Fortunatus, et adressee en meme temps au sso

roi Hilperik et a tous les eveques reunis a Braine'. La singuliere

existence que s'etait faite, par son esprit et son savoir-vivre, cet

Italien, le dernier poete de la haute societe gallo-romaine, exige ici

une digression episodique. Ne aux environs de Trevise et eleve a

Ravenne, Fortunatus etait Yenu en Gaule pour acquitter un vceu de

devotion au tombeau de saint Martin ; mais comme ce voyage fut

pour lui plain d'agrements de toute sorte, il ne se hata point de le

terminer ^ Apres avoir fait son pelerinage a Tours, il continua de

se promener de ville en ville, accueilli, fete, desire par les hommes

riches et de haut rang qui se piquaient encore de politesse et d'ele-

gance ^ De Majence a Bordeaux, et de Toulouse a Cologne, il par-

courait la Gaule, visitant sur son passage les eveques, les comtes,

les dues, soit gaulois, soit franks d'origine, et trouvant, dans la

plupart d'entre eux, des hotes empresses, et bientot de veritable»

amis.

Ceux qu'il venait de quitter apres un sejour plus ou moins long

dans leur palais episcopal, leur maison de campagne ou leur chateau

fort, entretenaient des lors avec lui une correspondance reglee, et il

repondait a leurs lettres par des pieces de vers elegiaques, ou il re-

tracait les souvenirs et les incidents de son voyage. 11 parlait a cha-

cundesbeautesnaturelles ou des monuments de son pays; il decrivait

les sites pittoresques, les fieuves, les forets, la culture des cam-

pagnes, la richesse des eglises, Tagrement des maisons de plaisance*.

Ces peinturesj quelquefois assez vraies et quelquefois vaguement

emphatiques, etaient melees de compliments et de flatteries. Le

poete bel esprit vantait chez les seigneurs de race franke Fair de

1. Ad Chilpericum regem^ quando Synodiis Brinnaco habita est. (Fortunati Upera

omnia, pars prima, lib. IX, cap. i.) — Voyez ci-apres, Pieces jnstificatives.

2. Vita Venantii Fortunati, prasfixa ejus operibus, auctore Michaele Angelo Luchi

;

Opera omnia. Romffi, 1786.

3. ... Quemdam virum religiosum^ nomine Fortuuatum, metricis versibus insignejii,

quia multis potentibus, et honorabilibus viris, in liis Gallicis et Belgicis regionibus, per

diversa loca tunc vitise ac scientiee su£e merita invitabatur... (Hincmarus de Egidio Hem.

episc, in vita S. Remigii, apud Fortunati vitam, p. Lxi.)

4. Vid. Fortunati Opera omnia, lib. I, cap. 19, 20, 21 ; lib. Ill, cap. 6, 8 et passim.



388 RECITS DKS TEMPS MERO VINGIENS

5i9 bonhomie, I'liospitalite, raisance a couverser en langue latine; et

chez les nobles f:;allo-roinaius I'habilete politique, la finesse, la

science des affaires et dii droit'. A j'eloge de la piete des eveques et

de leur zele a batir et a consacrer de nouvelles eglises, il joignait

celui de leiirs travaux administratifs pour la prosperite, rornement

ou la surete des villes. II louait Tun d'avoir restaure d'anciens edi-

fices, un pretoire, un portique, des bains; I'auti'e d'avoir detourne le

coui's d'une riviere et creuse des canaux d'irrigation; un troisieme

d'avoir eleve une citadelle garnie de tours et de machines de guerre'.

Tout cela, il faut I'avouer, etait marque des signes de I'extreme deca-

dence litteraire, ecrit d'un style a la fois pretentieux et neglige, plein

d'incorrections, de maladresses etdejeux de motspuerils; mais, ces

reserves faites, il est interessantde voir I'apparitionde Fortunatus en

Gaule J reveiller une derniere lueur de vie intellectuelle, et cet

etranger devenii' le lien commun de ceux qui, au milieu d'un monde

inclinaiit vers la barBarie, conservaient isolement le gout des lettres

et des jouissances de resprit\ De toutes ses amities, la plus vive et

la plus durable fut celle dont il se lia avec une femme, avec Rade-

gonde, I'une des epouses du roi Chlother I", retiree alors a Poitiers

dans un monastere qu'elle-meme avait fonde, et ou elle avait pris le

voile comme simple religieuse.

Dans I'annee 529, Chlother, roi de Neustrie, s'etait joint comme

auxiliaire a son frere Theoderik, qui marchait contre les Thorings

ou Thuringiens, peuple de la confederation saxonne, voisin et ennemi

des Franks d"Austrasie\ Les Thuringiens perdirent plusieurs ba-

tailles; les plus braves de leurs guerriers furent tallies en pieces sur

les rives de TUnstrudt; leur pays, ravage par le fer et le feu, devint

1. Vid. Fortunati Ojiera omnia, lib. Vll, cap. i a \', xv, xvi; lib. IX, cap xvi, et

passim.; lib. VIT, cap. vii h xiv; lib. X, cap. xxiii et passim.

2. Ibid., lib. I, cap. xvili, De Bissono villa Dunliijalensi. — Ibid., lib. Ill, cap. x, De

Domno Felice Nannetico, f/itum llnvium alibi detorqueret. — Ibid., cap. xii, De castello ejus

(Nicetii episcopi Tri'viri'iisis) .si/pcr Mosellam.

3. Vid. Vita Fortunati, apud ibid., p. XLVii k xi.tx. — ... Fortunatus Italiciis, qui

tunc apiid Gallias in rnotrica iiisignis liabebatur... (Floloard. ui., Hist. Ercles. Remensis,

cd. Sirmoiid, Parisiis, 1611, p. 93, li.)

4. Greg. Turon. Hist. Franc., lib. Ill, apud Script, nr. ijallic. et fraiicic, t. 11, p. 190.
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tributaire des Franks, et les rois vainqueurs firent entre eiix im 529

partage egal dii butin et des prisonniers'. Dans le lot du roi de

Neustrie tomberent deux enfants de race rojale, le fils et la fille de

Berther, I'avant-dernier roi des Thuringiens. La jeune fiJle (c'etait

Radegonde) avait a peine huit ans; mais sa grace et sa beaute pre-

coce produisirent une telle impression sur I'ame sensuelle du prince

frank, qu'il resolut de la faire elever a sa guise, pour qu'elle devint

un jour une de ses femmes'.

Radegonde fut gardee avec soin dans rune des niaisons royales de s^o

Neustrie, au domaine d'Aties sur la Somme. La, par une louable s^»

fantaisie de son maitre et de son epoux futur, elle recut, non la

simple education des filles de race germanique, qui n'apprenaient

guere qu'a filer et a suivre la cbasse au galop, mais I'education raf-

finee des riches Gauloises. A tous les travaux elegants d'une femme

civilisee, on lui fit Joindre I'etude des lettres latines et grecques, la

lecture des poetes profanes et des ecrivains ecclesiastiques ^ Soit que

son intelligence fut naturellement ouverte a toutes les impressions

delicates, soit que la mine de son pays et de sa famille, et les scenes

de la vie barbare dont elle avait ete le temoin, I'eussent frappee de

tristesse et de degout, elle se prit a aimer les livres comme s'ils Ini

eussent ouvert un monde ideal meilleur que celui qui I'entourait ^

1. Patrata ergo victoria regionem illam capessunt, in suam redigunt potestatem. (Greg.

Tiiron. Hist. Franc., lib. Ill, apud Script, rer. gallic, et francic, t. 11, p. 190.)

2. Clilothariiis vero rediens, Eadegundem filiam Berthai-ii regis secum captivam ab-

duxit^ sibique earn in matrimoniiim sociavit. (Ibid.) — Qiire veniens in sortem prace'si

regis Chlotarii... [Vita S. Badegundis reginx , auctore Fortunato^ apud Script, rer. gallic,

et francic, t. Ill, p. 456, et Bolland. Ada Sanctorum, Augusti, t. Ill, p. 68.)

3. ...In Veromandensem diicta Atteias in villa regia nutriendi causa custodibus est

deputata. Quas puella inter alia opcra^ qnse sexni ejus congruebant, litteris est erudita...

(Ibid.) — ... Quam invictissimus rex nobiliter nutrire jussit, et litteris instruere; quas

ilia sagacissime didicit, et strenue operibus exercuit, {Erverpta er ritis sanctorum, ex

vita S. .Tuniani, apud ibid., p. 446.)

Cujus sunt epnlas quicquid pia regula pangit,

Quicquid Gregorius, Basiliusque docent :
•

Acer Athanasius, quod lenis Hilarius edunt...

(Fortunati Opera, lib. VIII, cap. 1.)

4. ... Tempestate barbarica, Francorum victoria regione vastata... {Vita S. Iktdfyundis,

auctore Fortunate, apud Script, rer. gallir. et francic, t. III^ )). 456.)
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529 En lisant I'Ecriture et les Vies des Saints, elle pleurait et souhuitait

538 le martyre; et probablement aussi des reves moins sombres, des

reves de paix et de liberte, accompagnaientsesautres lectures. Mais

I'enthousiasme religieux, qui absorbait alors tout ce qu'il y avait de

noble et d'eleve dans les facultes humaines, domina bientot en elle,

et cette jeune barbare, en s'attachant aux idees et aux mceurs de

la civilisation, les embrassa dans leur type le plus pur, la vie chre-

tienne '.

Detournant de plus en plus sa pensee des hommes et des choses

de ce siecle de violence et de brutalite, elle vit approcher avec ter-

reur I'age nubile et le moment d'appartenir comme femme au roi

dont elle etait la captive. Quand I'ordre fut donne de la faire venir a

la residence royale pour la celebration du mariage, entrainee par un

instinct de repugnance invincible, elle prit la fuite; mais on I'attei-

gnit, on la ramena, et, malgre elle, epousee a Soissons, elle devint

reine, ou plutot Tune des reines des Franks neustriens, car Chlother,

fidele aux mceurs de la vieille Germanie, ne se contentait pas d'une

533 seule epouse, quoiqu'il eiit aussi des concubines^. D'inexprimables

degouts que ne pouvait attenuer, pour une ame comme celle de Ra-

degonde, I'attrait de la puissance et des richesses, suivirent cette

union forcee du roi barbare avec la femme qu'eloignaient de lui, sans

retour possible, toutes les perfections morales que lui-meme s'etait

rejoui de trouver en elle, et qu'il lui avait fait donner.

-33 Pour se derober, en partie du moins, aux devoirs de sa condition.

544 qui lui pesaient comme une chaine, Radegonde s'en imposait d'autres

1. ... Nee fait arduum riidimentis illam libei-alibus informari, cujus annos et sexum

non minus acumen ingenii quara castitatis insignia superabant. (Vita S. Radegundis, auc-

tore Hildeberto, Cenoman. episc, apud Boliand. Ada sanclorum, Augusti, t. IJI, p. 84.)

— Frequenter loquens cum parvulis, si conferret sors temporis, martyr fieri cupiens...

(
Vita S. Radegundis, auctore Fortunato, apud ibid., p. 68.)

2. Quam quum prseparatis expensis Victuriaci volttisset rex prsedictus accipere per

Beralcham ab Atteiis nocte cum paucis elapsa est. Deinde Suessionis quum earn direxisset,

ut reginam erigeret... {Vila S. Radegundis, auctore Fortunato, apud Holland. Acta sanc-

torum, Augusti, t. Ill, p. 68.) — On compte a Chlother I^' cinq femmes entre lesquelles

11 n'est pas facile de li.xer la place de Kadi-gonde dans Tordre chronologique ; los uns lui

assignent la premiere, d'autres, la troisieme, d'autres, enKn, la cinquii>me. Mabillon s'est

conformd ii ce dernier avis.
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plus rigoureux en apparence ; elle consacrait tous ses loisirs a des 534
a

oeuvres de charite ou d'austerite chretienne ; elle se devouait per- ^48

sonnellement au service des pauvres et des malades. La maison

rojale d'Aties, ou elle avait ete elevee, et qu'elle avait recue en pre-

sent de noces, devint un hospice pour les femmes indigentes. L'un

des passe-temps de la reine etait de s'j rendre, non pour de simples

visites, niais pour remplir Tofflce d'infirmiere dans ses details les

plus rebutants*. Les fetes de la cour de Neustrie, les banquets

brujants, les chasses perilleuses, les revues et les joutes guerrieres,

la societe des vassaux a I'esprit inculte et a la voix rude, la fati-

guaient et la rendaient triste. Mais s'il survenait quelque eveque ou

quelque clerc pieux et lettre, un homme de paix et de conversation

douce, sur-le-champ elle abandonnait toute autre compagnie pour

la sienne; elle s'attachait a lui durant de longues heures, et quand

venait I'instant de son depart, elle le chargeait de cadeaux en signe

de souvenir, lui disait mille fois adieu, et retombait dans sa tris-

tesse ^.

L'heure des repas qu'elle devait prendre en commun avec son

mari la trouvait toujours en retard, soit par oubli, soit a dessein, et

absorbee dans ses lectures ou ses exercices de piete. II fallait qu'on

I'avertit plusieurs fois, et le roi, ennuye d'attendre, lui faisait de

violentes querelles, sans reussir a la rendre plus empressee ni plus

exacte ^. La nuit, sous un pretexte quelconque, elle se levait d'aupres

de lui et s'en allait se coucher a terre sur une simple natte ou un

cilice, ne revenant au lit conjugal que transie de froid, et associant

d'une maniere bizarre les mortifications chretiennes au sentiment

1. Sic devota Femina, nata et nupta regina, palatii domina, pauperibus serviebat an-

cilla. (Vita S. Radegundis, auctore Fortunato , apud Bolland. Ada sanctorum, Augiisti,

t. Ill, p. 68.) — ... Atteias domum instruit
;
quo lectis culte compositis, congregatis

egenis feminis, ipsa eas lavans in thermis, morborum curabat putredines... (Ibid.)

2. Ad cujus opinionem, si qui servorum Deivel per se, vel vocatus, visus fuisset occur-

rere, videres illam coelestem habere Ifetitiam... Ipsa se totam occupabat circa viri justi

verba... retentabatur per dies. Et si venisset pontifex, in aspectu ejus betificabatur, et

remuneratum relaxabat ipsa tristis ad propria. (Ibid.)

3. Unde liora serotina, dum ei nuntiaretur tarde, quod earn rex qunereret ad mensam,

circa res Dei dum satagebat, rixas babebat a conjuge... (Ibid., p. 69.)
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538 d'avei'siou iiisurmontable (urdlo eproiivait pour sou mari '. Taut tie

*»* signes de degout ne lassaieut pourtant pas ramour du roi de Neus-

trie. Clilother n'etait pas liouiuie a se faire surce poiut dos scrupules

de delicatesse; pourvu que la femme dont la beauto lui plaisait

demeurat en sa possession, il n'avait nul souci des violences morales

qu'il exercait sur elle. Les repugnances de Radegonde I'impatien-

taient sans lui causer une veritable souffrance, et, dans ses contra-

rietes conjugales, il se bornait a dire avec liumeur : « C'est une

« nonne que j'ai la, ce n'est pas une reine^. »

VA en effet, pour cette ame froissee par tons les liens qui I'atta-

chaient au monde, il n'y avait qu'un seul refuge, la vie du cloitre.

Radegonde y aspirait de tons ses voeux; mais les obstacles etaient

grands, et six annees se passerent avant qu'elle osat les braver. Un
544 dernier malheur de famille lui donna ce courage. Son frere, qui

avait grandi a la cour de Neustrie, comme otage de la nation thu-

ringienne, fut mis a mort par I'ordre du roi, peut-etre pour quelques

regrets patriotiquesou quelques menaces inconsiderees^. Des que la

reine apprit cette horrible nouvelle, sa resolution fut arretee; mais

elle la dissimula. Feignant de n'aller chercher que des consolations

religieuses, et cherchant un liomme capable de devenir son libera-

teur, elle se rendit a Nojon , aupres de Teveque Medard, fils d'un

Frank et d'une Romaine, personnage celebre alors dans toute la

Gaule par sa reputation de saintete *. Chlotlier ne concut pas le

1. ... Nocturno tempore, quum reclinaret cum principe, rogans se pro humana neces-

sitate consurgere, et levaiis^ egressa cubicalo, tamdiii ante secretinn orationi iiiomnbebat

Jactato cilicio, ut solo calens spiritu, jaceret gelii penetrata, tola carne pra>mortua...

(Vila S. Radegundi^, auctore Fortunato, apud Holland. Acta sanctorum, Angusti, t. Ill,

p. (8 et 69.)

2. De qua regi dicehatur habere se magis jugalem monacliam, quam rcginam. (Ibid.)

3. Cujus fratrem postea injuste per homines iniqiios occidit. Ilia quoque ad Deum con-

versa... (Greg. Tiiron. Hist. Franc, lib. Ill, apud Script, rer. (lallic. et francic, t. II,

p. 190.) — ... Ut htec religiosius viveret, frater interficitur innocenter. (Vita. S. Bade-

gundis, auctore Fortunato, apud ibid., t. III. p. 456.)

4. Pater igitur hujus nomine (Medardi) Nectardus, de forti Francoriin» genere, non fuit

infimus libertate : niater vero romana, nomine Protagia, absolutis clarnit servitute nata-

libus... (Vita S. Medardi, auctore Fortunato, apud Script, rer. gallic, et francic, t. Ill,

p. 451.) — Dolori ac ta'dio ce leus Iladegundis secessum nieditatur. Ideo Noviomagnm

accodit ad beatum Medardum episcopum. (Mal)illon, Annates benediclini, t. I, p. 123.)
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moindre soupcon de cette pieuse demarche, et non-seulement il ne &»

s'y opposa point, mais il ordonna lui-meme le depart de la reine;

car ses larmes I'importunaient, et il avait hate de la voir plus calrae

et moins sombre d'humeur K

Radegonde trouva Teveque de Noyon dans son eglise, officiant a

I'autel. Lorsqu'elle se vit en sa presence, les sentiments qui I'agi-

taient, et qu'elle avait contenus jusque-la, s'exhalerent, et ses pre-

miers mots furent un cri de detresse : « Tres-saint pretre, je veux

«quitter le siecle et changer d'habit! Je t'en supplie, tres-saint

«pretre, consacre-moi au Seigneur^! » Malgre I'intrepidite de sa

foi et la fervour de son proselytisme , I'eveque , surpris de cette

brusque requete, hesita et demanda le temps de reflechir. II s'agis-

sait, en effet, de prendre une decision perilleuse, de rompre un

mariage royal contracte selon laloi salique et d'apres les mceurs ger-

maines , mceurs que I'Eglise, tout en les abhorrant, tolerait encore

par crainte de s'aliener I'esprit des Barbares ^.

Bien plus, a cette lutte interieure entre la prudence et le zele, se

joignit aussitot, pour saint Medard, un combat d'un tout autre

genre. Les seigneurs et les guerriers franks qui avaient suivi la reine

Tentourerent en lui criant avec des gestes de menace . « Ne t'avise

« pas de donner le voile a une femme qui s'est unie au roi ! Pretre,

« garde-toi d'enlever au prince une reine epousee solennellement ! »

Les plus furieux, mettant la main sur lui, I'entrainerent avec vio-

lence des degres de I'autel jusque dans la nef de I'eglise, pendant

que la reine, effrayee du turaulte, cherchait avec ses femmes un

refuge dans la sacristie*. Mais la, recueillant ses esprits, au lieu de

s'abandonner au desespoir, elle concut un expedient oii I'adresse

feminine avait autant de part que la force de volonte. Pour tenter

1. Directa igitur a rege veniens ad B. Medardum Noviamago... (Vila S. FndprpDiflls,

auctore Fortunato, apud Script, rer. gallic, et francic, t. Ill, p. 456.)

2. ... Supplicat instanter ut ipsam, mutata veste, Domino coiisecraret. (Ibid.)

3. Sed memor dicentis Apostoli : « Si qua ligata sit conjugi, non qurerat dissolvi; »

differebat reginam ne veste tegeret moiiachica. (Ibid.)

4. Adliuc beatum virum perturbabant proceres, et per basilicam graviter ab altai-i

retrahebant
,
ne valeret regi conjunctain, ne videretnr sacerdoti ut pra^suraeret principi

subducere reginam, non publicanam sed publicum. (Ibid.)
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M4 de la maniere la plus forte et mettre ;'i la plus rude epreuve le zele

religieuxde leveque, ellejeta sur ses vetements royaux un costume

de recluse, et marcha ainsi travestie vers le sanctuaire, ou saint

Medard etait assis, triste, pensif et irresolu *. « Si tu tardes a me con-

a sacrer, lui ilit-elle d'une voix lerme, et que tu craignes plus les

« liommes que Dieu, tu auras a rendre compte, et le pasteur te rede-

« mandera Tame de sa brebis^ » Ce spectacle imprevu et ces paroles

mjstiques frapperent rimagination du vieil eveque , et raniraerent

tout a coup en lui la volonte defaillante. Elevant sa conscience de

pretre au-dessus des craintes humaines et des menagements poli-

tiques, il ne balanca plus, et de son autorite propre, il rompit le

mariage de Radegonde, en la consacrant diaconesse par I'imposition

des mains '\ Les seigneurs et les vassaux franks eurent aussi leur

part d'entrainement ; ils n'oserent ramener de force a la residence

royale celle qui avait desormais pour eux le double caractere de

reine et de femme consacree a Dieu.

La premiere pensee de la nouvelle convertie (c'etait le nom qu'on

emplojait alors pour exprimer le renoncement au monde) fut de

se depouiller de tout ce qu'elle portait sur elle de joyaux et d'objets

precieux. Elle couvrit I'autel de ses ornements de tete, de ses bra-

celets, de ses agrafes de pierreries, de ses franges de robe tissues de

fil d'or et de pourpre ; elle brisa de sa propre main sa riche cein-

ture d'or massif en disant : « Je la donne aux pauvres'*; » puis elle

songea a se mettre a I'abri de tout danger par une prorapte fuite.

. Libre de choisir sa route, elle se dirigea vers le Midi, s'eloignant du

centre de la domination franke par I'instinct de sa surete, et peut-

1. ... Intrans in sacrarium, monachica veste induitur, procedit ad altare, beatissimum

Medardum his verbis alloquitur dicens... (Vita S. Radegundis, auctore Fortunato, apud

Script, rer. gallic, et franric., t. Ill, p. 456.)

2. ... « Si me consecrare distiileris, et plus homincm quam Deuni timueris, de manu

« tua a Pastore ovis anima rcquiratur. » (Ibid.)

3. Quo iUe contestationis coucussus tonitru , manu supevposita consecravit diaconani.

(Ibid.)

4. Mox indumentum nobile... exuta ponit in altare blattas gemmataque ornamenta...

Cingulum auri ponderatum fractum dat in opus pauperum. (Ibid.) — ... Stapiouem,

caraisas, manicas, cofeas, fibulas, cuucta auro, quredam gcmmis exornata... (Ibid., p. 457.)
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etre aussi par un instinct plus delicat qui I'attirait vers les regions 544

de la Gaule ou la barbarie avait fait le moins de ravages
'

; elle gagna

la ville d'Orleans, et s'y embarqua sur la Loire, qu'elle descendit

jusqu'a Tours. La, elle fit halte pour attendre, sous la sauvegarde

des nombreux asiles ouverts pres du tombeau de saint Martin , ce

que deciderait a son egard I'epoux qu'elle avait abandonne ^. Elle

mena ainsi quelque temps la vie inquiete et agitee des proscrits

refugies a I'ombre des basiliques, envoyant au roi des requetes,

tantot fieres, tantot suppliantes, le conjurant, par I'entremise des

plus saints personnages, de renoncer a la voir et de lui permettre

d'accomplir ses voeux de religion.

Chlother se montra d'abord sourd aux prieres et aux sollicitations ; 544

il revendiquait ses droits d'epoux en attestant la loi de ses ancetres, ^^-^

et menacait d'aller lui-meme saisir de force et ramener la fugitive.

Frappee de terreur quand le bruit public ou les lettres de ses amis

lui apportaient de pareilles nouvelles, Radegonde se livrait alors a un

redoublement d'austerites , au jeune, aux veilles, aux macerations

par le cilice, dans I'espoir, tout a la fois, d'obtenir I'assistance d'en

haut, et de perdre ce qu'elle avait de charme pour Thomme qui la

poursuivait de son amour ^ Afin d'augraenter la distance qui la

separait de lui, elle passa de Tours a Poitiers, et, de Tasile de saint

Martin, dans I'asile non moins revere de saint Hilaire. Le roi pour-

tant ne se decouragea pas, et, une fois il vint jusqu'a Tours sous un

faux pretexte de devotion ; mais les remontrances energiques d'un

eveque I'empecherent d'aller plus loin\ Enlace, pour ainsi dire, par

1. ... Velaminis sacri ciiltum arripnit, Aquitanite profuga venit. (Vita S. Juniani

apud Script, rer. gallic, et francic. , t. Ill
, p. 447.) — Relicto viro, vestem regiam sacro

velamine mutavit, et profuga in Aquitaniani venit. (Adriani Valesii Ber. francic, lib. VII,

t. I, p. 365.) — Turn nulla mora Pictavos versus iter iustituit... (Mabillon, Annates bene-

dictini, t. I, p. 124.)

2. Hinc felici navigio Turonis appulsa... Quid egerit circa S. Martini atria, templa,

basilicam, fiens lachrymis insatiata, singula jacens per limina. [Acta sanctorum, August!^

t. Ill, p. 70.)

3. Qiuim in villa ipsa adhuc esset, fit sonus, quasi earn rex iterum vellet se dolens

grave damnum pati... Haic audiens Beatissima, nimia terrore perterrlta, se ampluis cru-

ciandam tradidit cilicio asperrimo, ac tenero corpori aptavit... (Ibid., p. 76.)

4. Sicut enim jam per internuntios cognoverat, quod timebat, prsecelsus rex Chlotha-



300 REf.rrS DES TRMPS MEUOVINGIENS

iu cette puissance morale contre laquelle venait se briser la voloijte
n

5" I'ougueiise des rois l)arbares, il consentit a ce que la fille des rois

thuringiens fondat a Poitiers un monastere de femmes, d'apres

I'exemple donne dans la ville d'Arles par une illustre gallo-romaine,

Cnesaria, soMir do rev('(|UO ('a^sarius ou saint Cesaire*.

Tout ce que Radegonde avait recu de son mari , selon la coutume

germanique, en dot et en present du matin, fut consacre par elle a

I't'tablissement de la congregation qui devait lui rendre une famille

de choix, a la place de celle qu'elle avail perdue par les desastres

de la conquete et la tyrannie soupconneuse des vainqueurs de son

pays. Sur un terrain situe aux portes de la ville de Poitiers, elle fit

creuser les fondements du nouveau monastere, asile ouvert a celles

qui voulaient se derober par la fetraite aux seductions mondaines

et aux envahissements de la barbarie. Malgre I'empressement de la

reine etl'assistance que lui preta I'eveque de Poitiers, Pientius, plu-

sieurs annees s'ecoulerent, a ce qu'il semble, avant que le batiment

fut acheve'^; c'etait une habitation romaine avec toutes ses depen-

dances, des jardins, des portiques, des salles de bains etun oratoire.

Par une disposition bizarre, I'enceinte du monastere fut tracee en

partie au dedans de la ville et en partie au dehors ; une portion des

murailles avec plusieurs tours s'y trouvait comprise, et servant aux

edifices claustraux de facade sur les jardins et lacampagne, donnait

rius cum filio suo prEecellentissimo 8igiberto Tiironis adveiiit, quasi devotionis causa, quo

facilius Pictavis acceJeret, ut suam regiiiam acciperet. {Vita S. liadeguudis, auctore Baudo-

nivia^ moiiiali a'quali, apud BoUand. Acta sanctorum, Augusti, t. Ill, p. 76.) — Ce fait

est donue par les biograplies de sainte Radegonde comme posterieur a son entree dans la

vie monastique, et saint Germain y figure di'-jii ^veque de Paris, ce qu'il ne fut qu'en 555.

Un pareil trait de passion, s'il appartient, comnie on le croit, k I'annee 559, la quin-

zii'me apres le divorce, prouve que les regrets du roi avaient du se raanifester plusieurs

ibis Ruparavant d'une facon non moins expressive. .Te I'ai plac6 ici, ne pouvaut I'inserer

a sa date ; c'est un anaclironisuie qui, je Fesporc. me sera pardonne.

1. Tunc rex tiraens Dei judicium, quia eius regina magis Dei voluntatem fecerat quani

suam... {Acta sanctorinn, Augusti, t. Ill, p. 7{i.) — ... Pictavis, inspirante et coopevante

Domino, monastcrium sibi jier ordinationeiu pra'celsi regis Clilotliarii construxit... (lbid.\

2. Quam fal)ricam vir apostolicus Pientius episcopus et Austrapius dux
,
per ordina-

tionein Dei culeriter fecerunt... (Ibid.) — II est ditKcile de ci'oiro exacts les mots celeriter

fecerunt, si Ton mesure I'intervalle qui separe la date de prise de voile k Soissons, 5-14,

et celle de rcutri'-o an oouveiit de Poitiers, 555.
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un aspect militaire a ce paisible couvent cle ferames ^ Ces preparatil's sit

de reclusion, faits par une personne rojale, frappaient vivement les 555

espi'its, et I'annonce de leurs progres courait au loin comme une

grande nouvelle : « Voyez , disait-on dans le langage mystique de

« I'epoque, Yojez I'arclie qui se liatit pres de nous contre le deluge

« des passions et contre les orages du monde^. »

Le jour ou tout fut pret, et oii la reine entra dans ce refuge , d"ou

ses voeux lui prescrivaient de ne plus sortir que morte, fut un jour

de joie populaire. Les places et les rues de la ville qu'elle devait

parcourir etaient remplies d'une foule immense ; les toits des mai-

sons se couvraient de spectateurs avides de la voir passer, ou de

voir se refermer sur elle les portes du monastere^ Elle fit le trajet a

pied escortee d'un grand nombre de jeunes filles qui allaient partager

sa reclusion, attirees aupres d'elle par le renom de ses vertus clire-

tiennes et peut-etre aussi par Te-jlat de son rang. La plupart etaient

de race gauloise et filles de senateurs''; c'etaient celles qui, par leurs

habitudes de retenue etde tranquillite domestique, devaient le mieux

repondre aux soins maternels et aux pieuses intentions de leur

directrice; car les femmes de race franke portaient j usque dansle

cloitre quelque chose des vices originels de la barbaric. Leur zele

etait fougueux, mais de peu de duree ; et, incapables de garder ni

regie ni mesure, elles passaient brusquement d'une rigidite intrai-

1. Traiiseuntibiis autem nobis sub muro, itei-um catei'va virginura per fenestras turrium

et ipsa qiioque muri propugnacula, voces profcrre ac lan^entari desuper ca'pit... (Greg.

Turon., lib. de Gloria Confessonim, cap. cvi.) — Tota congregatio supra murum lamen-

tans... Rogaverunt desuvsumnt subtus turrim repausaretur feretrnm... (VitaS. Badegundis,

aucLore Baudonivia, apud BoUand. Ada sanctorum, August! , t. III^ p. 82.)

2. ...Quasi recentior temporis nostri Noe propter turbines et procellas sodalibus vel

sororibns in latere Ecclesiie Monasterii fabricat arcam... (Vita S. Ca3sarii, apud Le Coiutre,

Annal. franc, ecclesiast., t. I, p. 471.)

3. Quanta vero congressio popularis exstitit die, qua se Sancta deliberavit vecludere^

ut quos plateffi non caperent, ascendentes tecta compleront. {Vita S. lia Ifrjnndis, auctore

Fortunato, apud BoUand. Ada sanctorum, Augusti, t. Ill, p. 72.)

4. ... Multitude immensa sanctimonialium, ad numerum circiter ducentarura, qufe per

illius prfedicationem conversx vitam sanctam agebant, qua secundum steculi dignitatem,

non mode de senatoi-ibus , vcrum etiani nonnullaj de ipsa regali stirpo hac religionis

forma florebant. (Greg. Turon., lib. de Gloria Confessorum, cap. cvi.)
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hu table a Toubli le plus complet do tout devoir et de toute subordi-
n

^^^ natittu '.

555 Ce fut vers I'annee 5S5 que commenoa pour Radegonde la vie de

retraite qu'elle avait si longtomps desiree. Cette vie selon ses reves

etait la paix du cloitre, I'austerite inonastique unie a quelques-uns

des gouts de la societe civilisee. L'etude des lettres figurait au pre-

mier rang des occupations iniposees a toute la communaute ; on

devait j consacrer deux heures chaque jour, et le reste du temps

etait donne aux exercices religieux, a la lecture des livres saints et

a des ouvrages de femme. Une des sanirs lisait a haute voix durant

le travail fait en commun, et les plus intelligentes, au lieu de filer,

de coudre ou de broder, s'occupaient dans une autre salle a trans-

555 crire des livres pour en multiplier les copies '-. Quoique severe sur

^" certains points , comme I'abstinence de viande et de vin, la regie

tolerait quelque chose des commodites et des delassements de la

vie mondaine; I'usage frequent du bain dans de vastes piscines d'eau

chaude, divers amusements, et entre autres le jeu de des, etaient

permis^. Lafondatrice et les dignitaires du couvent recevaient dans

leur compagnie , non-seulement les eveques et les membres du

clerge, mais des lai'ques de distinction. Une table etait souvent dres-

see pour les visiteurs etpour les amis; on leur servait des collations

delicates, et quelquefois de veritables festins, dont la reine fai-

1. Greg. Tuvoii. Hist. Franc. (De Chrodiekle nioniali, filia Cliariberti regis, et de Ba-

sina filia Chilperici}, apud Scripl. rer. gallic, et franric, t. II, lib. IX, p, 354 et seq. —

(De Ingeltnide religiosa et Bertliegunde ejus filia), p. 351 et 359, — (De Tlieodecliilde

regina), lib. IV, p. 2i6.

2. Omiies litteras discant. Oinni tempore duabus lioris, hoc est, a mane usque ad

lioram secuiulam, lectioni vaceut. Reliquo vero diei spatio faciarit opera sua... Reliquis

vero ill uiium operaiitibus, una de sororibns usipie ad Tertiam legat. (Regula S. Caesaria;,

apud Le Cointre, Annuh's Ecrlesiantici franco rum, t. I, p. 477.) — Lectio non modo ad

mensam, sed etiam tempore laboris communis fiebav. Librorum etiam scriptio nonnullis

pro labore erat. (Bolland. Acta faiictoruin, Augusti^ t. Ill, p. 61.)

3. De balneo vero... pro calcis amaritiidiiie, ne lavantibus noceret novitas ijjsius t'a-

bricte, jussisse domnam Radegundem, ut servientes monasterii publice hoc visitarent,

donee oninis odor nocendi discederet... De tabula vero respondit : Et si lusissfet vivente

donina Radegunde^ se minus culpa respiceret : tamen ncc in rogulii ]ier scripturam pro-

hiberi^ nee in canoiiibns retulit... (Greg. Turon. IJist. Franc, lib. X, apud Script, rer.

gallic, el francic, t. II, p. 374 et 375.)
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salt les lionneurs par courtoisie, tout en s'abstenant d'j prendre 555
a

part*.
^^'

Tel fut I'ordre qu'etablit Radegonde dans son monastere de Poi-

tiers, melant ses penchants personnels aux traditions conservees

depuis im demi-siecle dans le celebre monastere d'Arles. Apres avoir

ainsi trace la voie et donne I'impulsion, elle abdiqua, soit par liumi-

lite chretienne, soit par adresse politique, toute suprematie officielle,

fitelire par la congregation une abbesse qu'elle eut soin de designer,

et se mit, avec les autres soeurs, sous son autorite absolue. Elle

clioisit, pour I'elevera cette dignite, une femme beaucoup plus jeune

qu'elle et qui lui etait devouee, Agnes, fille de race gauloise, qu'elle

avait prise en affection depuis son enfance^. Volontairement descen-

due au rang de simple religieuse, Radegonde faisait sa semaine de

cuisine, balajait a son tour la maison, portait de I'eau et du bois

comme les autres; mais, malgre cette apparence d'egalite, elle etait

reine dans le convent par le prestige de sa naissance royale, par son

titre de fondatrice, par I'ascendant de I'esprit, du savoir et de la

bonte'. C'etait elle qui maintenait la regie ou la modifiait a son gre,

elle qui raffermissait les ames chancelantes par des exhortations de

tous les jours, elle qui expliquait et coramentait, pour ses jeunes

compagnes, le texte de I'Ecriture sainte, entremelant ses graves

homelies de petits mots empreints d'une tendresse de cceur et d'une

grace toute feminine : «Vous, que j'ai choisies, mesfilles; vous, jeu

1. ... Atque steculares cum Abbatissa retlcerent... De conviviis etiam ait se nuUara

novam fecisse consuetudinem , nisi sicut actum est sub domna Radegunde : se christianis

fidelibus euloglas obtulisse, nee sibi comprobavi cum illis ullatenus convivasse. (Greg.

Turon.^ Hist. Franc, lib. IX, apud Script, rer. gallic, el francic, t. II, p. 374 et 375.)

2. ... Electione etiam nostrje congregationis domnam et sororem meam Agnetem, quam
ab ineunte lutate loco filite colui et educavi, abbatissam institiii, ac me post Deum ejus

ordinationi regulariter obedituram comraisi. (Greg. Turon. Hisl. Franc., apud Opera

omnia, ed. Ruinart, p. 472.)

3. Nos vero hurailes desideramus in ea doctrinam, formam, vultum, personam, scien-

tiam, pietatem, bonitateni, dulcedinem, quam specialem a Domino inter ceteros homines

habuit. (Vita S. Badegiindis, auctore Baudonivia, apud Acta sanctorum, Augusti, t. Ill,

p. 81. — Sur la science et les lectures de sainte Radegonde, voyez les poesies de For-

tunat. Elle lisait assidument saint Gregoire de Nazianze, saint Basile , saiiit Athanase,

saint Hilaire, saint Ambroise, saint Jerome, saint Augustin, Sedulius et Paul Orose.

(Lib. V, cap. i.)
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r,55 « lies plaiites, ubjets do tons mes soiiis; vous, inesyeux; vous, ma
i>'^' « vie; vous, mon repos et tout men bonlieur'... »

II }' avait (l(''Ja plus do dix aiis (|ii(' \o luoiiastei'ede Poitiors attirait

sur lui ratteiition du monde chretieii, lorsque Venantius Fortunatus,

dans sa course de devotion et de plaisir a travers la Gaule, le visita

coinme uiie des clioses les plus remarquables que put lui offrir son

voyage. II y tut accueilli avee distinction; cet empressement que la

reine temoignait aux honimes d'uno Anie please et d'un esprit cultive,

lui fut prodigue comnie a I'liute le plus illustre et le plus aimable. II

se vit comble par elle et par I'abbesso de soins, d'egards, et surtout

de louanges. Cette admiration, reproduite cliaque jour sous toutes

les formes, et distillee, pour ainsi dire, aToreille dupoete, par deux

femmes. Tune plus agee et Tautre plus jeune que Ini, le retint, par

un cliarme nouveau, plus longtemps qu'il ne I'avait prevu'-. Les se-

maines, les mois se passerent, tons les delais furent epuises; et quand

le voyageur parla de se remettre en route, Radegonde lui dit :

« Pourquoi partir? pourquoi ne pas rester pres de nous? » Ce voeu

d'amitie fut pour Fortunatus comme un arret de la destinee ; il ne

songea plus a repasser les Alpes, s'etablit a Poitiers, y prit les or-

dres, et devint pretre de Pegiise metropolitaine ^

Facilitees par ce changement d'etat, ses relations avec ses deux

amies, qu'il appelait du noin de mere et de soeur, devinrent plus assi-

dues etplus intimes \ Au besoin qu'ontd'ordinaire les femmes d'etre

1. ... Nobis (liim prredicabat, dicebat : Vos elegi Hlias^ vos mea lumiiia, vos iiica vita,

VU3 mea requies totaque felicitas; vos novella plautatio... {Vila S. liailcrjundii, auctore

Baudonivia, apud Acta sanctorum, Augusti, t. Ill, p. 77.)

2. Hoc quoqiie quod delectabiliter adjecistis : me domna? Radegiiiube inuro cbaritatis

iiiclusuin, scio quidem
;
quia iion ex nieis niei-itis, sed ex illius cousuetudine quam circa

cuuctos novit impendere colligatis. {Fortunati epist. ad Felicem, episc. Nainnet., intei' ejus

opera, lib. Ill, p. 78.)

3. Mabillou, AniKih's Iknedicltui. t. I, p. 155. — Vita Forlunati, praiixa ejus operibus,

ed. Michael. Aug. Luclii, p. .\xxviij.

!Martinum cupicns, voto lladegundis adhwsi^

Quam genuit co^lo terra Toringa sacro.

(Fortuuati Ojiera, lib. VIII, cap. i.) — Voyez ci-apres,

Pieces justilicatives.

4. Ibid., lib. Vlll, cap. ii ut passim.
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gouvernees par un homme, se joignaient, pour la fondatrice et pour 56?

,
a

I'abbesse du couvent de Poitiers, des circonstances imperieuses qui sso

exigeaientle concours d'une attention et d'une fermete toutesviriles.

Le monastere avait des biens considerables, qu'il fallait non-seule-

ment gerer, mais garder avec une yigilance de tous les jours contre

les rapines sourdes ou violentes et les invasions a main armee. On

ne pouvait y parvenir qu'a force de diplomes rojaux, de menaces

d'excommunication lancees par les eveques, et de negociations per-

petuelles avec les dues, les comtes et les juges, peu empresses d'agir

par devoir, mais qui faisaient beaucoup par interet ou par affection

privee, Une pareille tache demandait a la fois de I'adresse et de I'ac-

tivite, de frequents voyages, des visites a la cour des rois, le talent

de plaire aux hommes puissants, et de traiter avec toute sorte de

personnes. Fortunatus y employa, avec autant de succes que de zele,

ce qu'il avait de connaissance du monde et de ressources dans I'es-

prit; il devint le conseiller, I'agent de confiance, I'ambassadeur,

I'intendant, le secretaire de la reine et de I'abbesse. Son influence,

absolue sur les affaires exterieures, ne I'etait guere moins sur I'ordre

interieur et la police de la maison'; il etait I'arbitre des petites

querelles, le moderateur des passions rivales et des emportements

feminins. Les adoucissements a la regie, les graces, les repas

d'exception, s'obtenaient par son entremise et a sa demanded. II avait

meme,jusqu'a un certain point, la direction des consciences, et ses

avis, donnes quelquefois en vers, inclinaient toujours du cote le

moins rigide^

Du reste, Fortunatus alliait a une grande souplesse d'esprit une

1. Vita Fortunati, prsetixa ejus operibus, ed. Michael. Ang. ILuchi, Romse, 1786,

p. XLIV.

2. Accessit votis sors jucundissima nostris,

Dum meruere meje sumere dona preces.

Profecit mihimet potius cibus ille sororum :

Has satias epulis, me pietate foves.

fFortunati Opera, lib. XI, cap. viii, ad Abbatissam.)

3. Fortunatus agens, Agues quoque versibus ovaiit,

Ut lassata uiuiis vina benigna bibas.

(Ibid.; cap. IV, ad Domnam PLadeguudcui.)
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567 assez graiide facilite de muours. Chretien surtout par rimagination,

^'"' comine on I'a souvent dit des Italiens, son ortliodoxie etait irrepro-

chable, mais dans la pratique de la vie ses habitudes etaient moUes

et sensuelles. 11 s'abaudonnait volontiers aux plaisirs de la table, et,

non-seulenient on le trouvait tuujoursjojeux convive, grand buveur

et improvisateur inspire, dans les festins donnes par ses riches pa-

trons, soit romains, soit barbares, mais encore il aimait a peindre en

vers I'abondance et jusqu'a I'ivresse d'un repas servi pour lui seul*.

Habiles comme le sont toutes les femmes a retenir et a s'attacher un

ami par les faibles de son caractere, Radegonde et Agnes rivalise-

rent de complaisance pour ce penchant du poete, de meme qu'elles

caressaient en lui un defaut plus noble, celui de la vanite litteraire.

Cliaquejour elles envoyaient au logis de Fortunatus les premices

des repas de la maison^; et, non contentes de cela, elles faisaient

appreter pour lui, avec toute la recherche possible, les mets dont la

regie leur defendait I'usage. C'etaient des viandes de toute espece,

assaisonnees de mille manieres, et des legumes arroses de jus ou de

miel, servis dans des plats d'argent, de jaspe et de cristaP. D'autres

L Intel" delicias varias, mixtumque saporem,

Dum dormitarem, dumque cibare.r ego...

Nee digitis poteram, calamo neqxie piiigere "versus,

Fecerat incertas ebria musa maims.

Nam milii vel reliquis sic vina bibentibus apta,

Ipsa videbatiu" meiisa natare mero.

(Fortunati Opera ^ lib. XI, chap, xxiv.)

— Vid. ibid., lib. Ill, cap. xvii et xviii; lib. VII, cap. xxvi et xxviii a xxx; lib. Xl,

cap. xxxiii et passim.

2. Ibid., lib. XI, cap. xil Pro eulogiis transmissis , Xlll Pro Caslaneis , xiv Pro lade,

XV Aliud pro lacte , xviii Pro iiruncUis , xix Pro aliis deliciis et lacte , xx Pro ovis et

prunis.

Deliciis variis tumido me ventre tetendi.

Omnia siimendo lac, olus, ova, butyr.

(Ibid., lib. XI, cap. xxiu.)

3. Hicc quoque prima I'liit liodierna; copia coeiiit

(^uod milii perfiiso mclle dedistis olus...

PriEtcrea veiiit missus cum collibus altis

Uiidique caruali moutc supcrbus apex.

Deliciis cuuctis^ ipuis terra, vel uiida miuistrat,
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fois on I'invitait a souper au monastere, et alors, non-seulement la sm

chere etait delicate, mais les ornements de la salle a manger respi- ^^o

raient une sensualite coquette. Des guirlandes de fleurs odorantes

en tapissaient les murailles, et un lit de feuilles roses couvrait la

table en guise de nappe'. Le vin coulait dans de belles coupes pour

le conviye, a qui nul voeu ne I'interdisait ; il y avait comme une om-

bre des elegances de la societe antique dans ce repas ofFert a un poete

Chretien par deux recluses mortes pour le monde.

Chose non moins etrange, les trois personnes ainsi reunies s'a-

dressaient I'une a I'autre des propos tendres, sur le sens desquels un

paien se serait certainement mepris. Les noms de mere et de soeur,

dans labouche de I'ltalien, accompagnaient des mots tels que ceux-ci

:

Ma vie, ma lumiere, delices demon dme ; et tout cela n'etait, au fond,

qu'une amitie exaltee, mais chaste, une sorte d'amour intellectueP.

A regard de I'abbesse, qui n'avait guere plus de trente ans lorsque

cette liaison commenca, I'intinute pouvait sembler suspecte et deve-

nir le sujet de discours malins. Fortunatus le sentit et s'en inquieta

pour I'honneur d'Agnes et pour le sien'. Que ses craintes fussent

Compositis epulis hortulus unus erat.

(Fortunati Opera, cap. ix.)

Carnea dona tumens, argentea gravata perfert,

Quo nimium pingui jure natabat olus.

Marmoreus defert discus, quod gignitur hortis.

Quo milii mellitus fluxit in ore sapor.

Intumuit puUis vitreo scutella rotatu,

Subductis pennis, quam grave pondus habens!

(Ibid., cap. X.)

1. MoUiter adridet rutulandum copia Horum,

Vix tot campus habet, quot modo mensa rosas...

Insultant epulce, stillanti germine fultse,

Quod mantile solet, cur rosa pulchra tegit?...

Enituit paries viridi pendente corymbo^

Qua3 loca calces habet, hue rosa pressa rubet.

(Ibid.; lib. X, cap. xi.)

2. Ibid., lib. XI^ passim.

3. Heu niea damna gemo, tenui ne forte susurro

Impediant sehsum noxia verba meum.

(Ibid., cap. VI.)
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567 fondees ou iion, c'ost u I'abbesse elle-meine qii'il osa en foire confi-
a

*8o dence, et il lo tit avec diguite. 11 liii adrossa des vers ou, protestant

qu'il u'avait ptuir olle d'autre ainoiif (iiic cclui d'un IVere, il prenait

le Christ et la Vierge a temoin de son innocence de canir'.

Cet homme d'hinnour gaie et legere, qui avait pour maxime de

jouir du present et de prendre ton jours la viedu cote agreable, etait,

dans ses entrotiens avec la fille des rois de Thuringe, le confident

d'une souffrance intime, d'une melancolie de souvenir dent lui-meme

devait se sentir incapable'. Radegonde avait atteint I'age ou les

cheveux blancliissent, sans oublier aucune des impressions de sa

premiere enfance, et, a cinquante ans, la memoire des jours passes

dans son pays et parmi les siens lui revenait aussi fraiche et aussi

douloureuse qu'au moment de sa captivite. II lui arrivait souvent de

dire : «Je suis une pauvre femme enlevee; » elle se plaisait a retracer

dans leurs moindres details les scenes de desolation, de meurtre et

de violence dont elle avait ete le temoin et en partie la victime^.

Apres tant d'annees d'exil, et malgre un changement total de gouts

et d'liabitudes, le souvenir du foyer paternel et des vieilles ajffections

de famille demeurait pour elle un objet de culte et de passion; c'etait

un reste, le seul qu'elle eut conserve, des moeurs et du caractere ger-

1. Mater lionore milii, soror autcm diilcis amore,

Quam pietate, tide, pectore, corde colo :

Ccelesti affectu, non crimiiie corporis ullo^

Non caro, sed hoc^ quod spiritus optat^ amo.

Testis adest Christus...

(Fortimati Oitera, lib. XI, cap. vi.)

2. Quanivis doctiloquax tc seria cura fatiget,

Hue veniens festos misce, poeta, jocos.

(Ibid., lib. VII, cap. XXVI.)

Pelle Piilatinas post multa iiegotia rixas,

Vivere jiicunde mensa benigna nionot.

(Ibid., cap. xxviii.)

3. Post patri;ii cineres, et culniina lapsa parentiuu,

Qiiai liostili acie terra Toringa tulit :

Si liMpuir iufaustu ct'rtaniine bel'.a peracta

C^iuii [irius ad laLdiryiuas f'aniiiua rapta traliar?

(Ibid.^ Liber ad Arlachim, p. 4»2.)
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maniques. L'image de ses parents morts oil bannis ne cessait point ss:

de lui etre presente, en depit de ses nouveaux attachements et de la ^^"

paix qu'elle setait faite. II y avait meme qiielque chose d'emporte,

une ardeur presque sauvage dans ses elans d'ame vers les derniers

debris de sa race, vers le fils de son oncle refugie a Constantinople,

vers des cousins nes dans I'exil et qu'elle ne connaissait que de nom '.

Cette femme qui, sur la terre eti'angere, n'avait rien pu aimer que

ce qui etait a la fois empreint de christianisme et de civilisation,

colorait ses regrets patriotiques d'une teinte de poesie inculte, d'une

reminiscence des chants nationaux qu'elle avait jadis ecoutes dansle

palais de bois de ses ancetres ou sur les brujeres de son pays. La

trace s'en retrouve ,ca et la, visible encore, bien que certainement

affaiblie, dans quelques pieces de vers ou le poete italien, parlant au

nom de la reine barbare, cherche a rendre telles qu'il les a recues

ses confidences melancoliques.

« J'ai vu les femmes trainees en esclavage, les mains liees et les

« cheveux epars; I'une marchait nu-pieds dans le sang de son mari,

« I'autre passait sur le cadavre de son frere '. — Chacun a eu son

« sujet de larmes, et moi j'ai pleure pour tons. — J'ai pleure mes

« parents morts, et il faut aussi que je pleure ceux qui sont restes en

« vie. — Quand mes larmes cessent de couler, quand mes soupirs se

« taisent, mon chagrin ne se tait pas. — Lorsque le vent murmure,

« j'ecoute s'il m'apporte quelque nouvelle; mais I'ombre d'aucun de

« mes proches ne se presente a moi^. — Tout un monde me separe

« de ceux que j'aime le plus.— En quels lieux sont-ils? Je le demande

1. Fortunati Libellus ad Artachim ex persona Radegundis, inter ejus opera, t. I,

p. 482; et Libellus de Excidio Tliuringise
, p. 474. — Voyez ci-apres. Pieces justilica-

tives.

2. Nuda maritalem calcavit planta cruorem,

Blandaque transibat, fratre jaceiite, soror.

(Ibid., p. 475.)

3. Ssepe sub humecto conlidens lamina vultu,

Murmura clausa latent, iiec raea cura facet.

Specto libens aliqiiam si nunciet aura salutem,

Nullaque de cunctis umbra parentis adest...

(Fortunati Opera, t. I, p. 473.)
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567 « au vent qui siffle; je le demande aux nuages qui passent; je vou-

580 « drais que quelque oiseau vint me donner de leurs nouvelles '.—Ah!

« si je n'etais reteiiue par la cloture sacree de ce monastere, ils me
« verraient arriver pres d'eux au moment oii ils m'attendraient le

« moins. Je m'embarquerais par le gros temps; je voguerais avec

« joie dans la tempete. Les matelots trembleraient, et moi je n'aurais

« aucune peur. Si le vaisseau se brisait, je m'attacherais a une

M planche, et je continuerais ma route : et si je ne pouvais saisir

« aucun debris, j'irais jusqu'a eux en nageant ^. »

Telle etait la vie que menait Fortunatus depuis I'annee 567, vie

melee de religion sans tristesse, et d'affection sans aucun trouble,

de soins graves et de loisirs remplis par d'agrea^les futilites. Ce der-

nier et curieux exemple d'une tentative d'alliance entre la perfection

chretienne et les raffinements sociaux de la vieille civilisation, aurait

passe sans laisser de souvenirs, si I'ami d'Agnes et de Radegonde

n'eut marque lui-meme, dans ses oeuvres poetiques, jusqu'aux

moindres phases de la destinee qu'il s'etait choisie avec tant de bon-

heur. La se trouve inscrite, presque jour par jour, I'histoire de cette

societe de trois personnes liees ensemble par une amitie vive, la

sympathie religieuse, le gotit des choses de I'esprit, et le besoin de

conversation instructive ou enjouee. II j a des vers pour les petits

evenements dont se formait le cours de cette vie a la fois douce et

monotone, sur les peines de la separation, les ennuis de I'absence et

la joie du retour, sur les petits presents recus ou donnes, sur des

fleurs, sur des fruits, sur toutes sortes de friandises, sur des cor-

beilles d'osier que le poete s'amusait a tresser de ses propres mains,

1. QuEe loca te teneant, si sibilat aura, require,

Nubila, si volites, pendula posco locum...

Quod si signa mihi nee terra, nee sequora mittunt,

Prospera vel veniens nuntia ferret uvis

!

(Fortunati Opera, p. 477.)

2. Imbribus infestis si solveret unda carinam,

Te peterem, tabula remige veeta mari.

Sorte sub infausta si prendere ligna vetarer,

Ad te venissem, lassa, natante manu.

(Ibid.)
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pour les offrir a ses deux amies '. II y en a pour les soupers faits a 567
a

trois dans le monastere et animes par de delicieuses causeries-, et ^^^

pour les repas solitaires oii Fortunatus regrettait de n'avoir qu'un

seul plaisir, et de ne pas retrouver egalement le charme de ses jeux

et de son oreille^. Enfin il y en a pour les jours heureux ou tristes

que ramenait regulierement chaque annee, tels que I'anniversaire

de la naissance d'Agnes, et le premier jour de careme, ou Rade-

gonde, obeissant a un voeu perpetuel, se renfermait dans sa cellule

pour y passer le temps du grand jeune*. « Ou se cache ma lumiere?

« pourquoise derobe-t-elle a mes yeux?» s'ecriait alors le poete avec

un accent passionne qu'on aurait pu croire profane ; et quand

venaient le jour de Paques et la fin de cette longue absence, melant

des semblants de madrigal aux graves pensees de la foi chretienne,

il disait a Radegonde : « Tu avals emporte ma joie, voici qu'elle

«me revient avec toi; tu me fais doublement celebrer ce jour

« solennel ^ »

1. Fortunati Opera, lib. VIII. cap. 11, De itinere suo, qmim ad Domnum Germanum ire

deberet, et a Domna Radegunde teneretur. — Lib. VIII, cap. x, Ad' Domnani Badegundem, de

violis et rosis: xii Ad eamdem, pro floribiis transmissis. — Lib. XI, cap. vii, Ad Abbati.isam

et Radegundem, Fortunatus absens; XVJI, De numero suo; xxi, De absentia sua; xxvi, De

munere suo ; xxvii, De itinere suo ; xxviii , Alivd, de itinere suo. — Voyez le Cours d'his-

toire moderue de M. Guizot, Histoire de la civilisation en France, xvin'' lecon.

2. Blanda Magistra suum verbis recreavit, et escis,

Et satiat vario deliciante joco.

(Fortunati Opera, lib. XI, cap. xxv.)

3. Quis mihi det reliquas epulas, ubi voce fideli,

Delicias animte te loqiior esse mese ?

A vobis absens colui jejunia prandens,

Nee sine te poterat me saturare cibus.

(Ibid., cap. XVI.)

4. Ibid., lib. XI, cap. 111, De natalitio Abbatiisae ; v, Ad Ahbalissam de natali suo. —
Lib. XIII, cap. 11, Ad Domnam Radegundem, quum se recluderet ; xiv ad eamdem quuni

rediit. — Lib. XI, cap. 11, Ad Domnam Raiegundem quando se reclusit.

5. Quo sine me mea lux oculis errantibus abdit,

Nee patitur visu se reserare meo?...

(Ibid., lib. XI, cap. 11.)

Abstuleras tecum, revocas mea gaudia tecum,

Paschalemqiie facis bis celebrare diem.

(Ibid,, lib. VIII, cap. XIV.)
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ss' All bouheiir d'une tranquillite unique dans ce siecle, I'emigre ita-

"" lien joignait eelui d'une gloire qui ne letait pas moins, et meme 11

pouvait se 'faire illusi(m sur la duree de cette litterature expirante

dont il fut le dernier et le plus frivole representant. Las Barbaras

Tadiniraient et faisaiant da laur mieux pour sa plaire a ses jaux

d'esprit * ; ses plus minces opuscules, des billets ecrits dabout pen-

dant que la porteur attendait, de simples distiques improvises a table,

couraient de main en main, lus, copies, appris parcoeur; sas poemes

religiaux at ses pieces de vers adresses aux rois etaient un objat

d'attente publique ^ A son arrivee en Gaule, il avait celebre an style

pa'ien les noces de Sighebert etda Brunehilde, et en style chretien la

conversion de Brunehilde arienne a la foi catholiqua-\ Le caractere

guerrier de Sighebert, vainqueur des nations d'outre-Rhin, fut le

premier theme de ses flatteries poetiques; plus tard, etabli a Poitiers

dans le royaume de Haribert, il fit en I'honneur de ce prince, nulle-

ment belliqueux, I'eloge du roi pacifique *. Haribert etant mort en

I'annee 567, la situation precaire de la ville de Poitiers, tour a tour

prise et reprise par les rois de Neustrie at d'Austrasie, fit longtemps

garder au poete un silence prudent ; et sa langue ne se delia qu'au

jour ou la cite qu'il habitait lui parut definitivement tombea sous le

pouvoir du roi Hilperik. Alors il composa pour ce roi, en vers

elegiaquas, son premier panegyrique; c'est la piece mentionnea

plus haut, at dont I'anvoi au concila da Braine a donna lieu a ce long

episode.

580 L'occasion de la tenue du concile fut assez adroitement saisiepar

1. ...Ubi raihi tantundem valebat raucura gemere
,
quod cantare, apud quos niliil

dispar erat aut stridor anseris, aut canor oloris; sola sfepe bombicans, bavbaros leudos

harpa relidebat... quo residentes auditores, inter acernea pocula laute bibentes insana,

Baccho judice, debaccharent. (Fortunati Opera, lib. I, Domno Sanclo Gregorio Papx For~

lunatus, p. 2.)

2. Hie B. Martini vitam
,
quatuor in libris heroico in versa contexuit, et multa alia,

maximeque hymnos singularnm Festivitatum, et pnvcipue ad singulos aniicos versiculos,

nuUi poetarum secundus, suavi et diserto sermone composuit. (Paulus diaconus , apud

Fortunati Vitam, p. LXi.)

3. Fortunati Opera, lib. VI, cap. ii et iii. — Voyez plus liaut^ premier R^cit, et oi-

aprfes, Pieces justiticatives.

4. Ibid., cap. iv. — Voyez ci-aprts. Pieces justifioatives.
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Fortunatus dans Tinteret de son succes litteraire, car les eveques sso

reunis a Braine etaient I'elite des homraes de science et des beaux

esprits de la Gaiile, line Veritable academie. Du reste, en placant son

oeuvre sous leur patronage, il se garda soigneusement de faire la

moindre allusion au proces epineux qu'ils etaient appeles a juger.

Pas un mot sur la penible epreuve qu'allait subir Gregoire de Tours,

le premier de ses confidents litteraires, son ami et son bienfaiteur '.

Rien, dans cette piece de cent cinqifente vers, qui touclie a la cir-

constance, qui presente un reflet de couleur locale ou un trait de

phjsionoraie individuelle. On n'y voit que de belles generalites de

tons les temps et de tous les lieux, une reunion de prelats vene-

rables, un roi modele de justice, de lumiere et de courage, une reine

admirable par ses vertus, sa grace et sa bonte; figures de fantaisie,

pures abstractions, aussi en dehors de la realite presente que I'etait

de letat politique de la Gaule la paisible retraite du monastere de

Poitiers^.

Apres que les eveques eurent admire, avec le sens faux et le gout

complaisant des epoques de decadence litteraire, les tours de force

poetiques, les exagerations et les subtilites du panegyriste, il leur

fallut revenir des chimeres de cet ideal factice aux impressions de

la vie reelle. L'ouverture du sjnode eut lieu, et tous les jugesprirent

place sur des bancs dresses autour de la salle d'audience. Comme
dans le proces de Prsetextatus, les vassaux et les guerriers franks se

pressaient en foule aux portes de la salle, mais avec de tout autres

dispositions a I'egard de I'accuse ^ Loin de fremir, a sa vue, d'impa-

1. Fortunati Opera, lib. V, cap. in a v^ ix a xii, xiv a xvi, xix et xx. — Lib. VIII,

cap. XIX a XXVI, passim.

2. Quid de justitise referain moderamine, princeps ?

Quo male nemo redit, si bene justa petit...

Te arma ferunt generi similem, sed littera praefert.

Sic veterum regum par simul, atque prior...

Omnibus excellens meritis, Fredegundis opima,

Atque Serena sue fulget ab ore dies.

(Ibid., lib. IX, cap. i.) — Voyez ci-apres,

Pieces justiticatives.

3. Voyez quatrifeme Rdcit.
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580 tience et de colere, ils ne lui temoignaient que du respect, et parta-

geaient mome en sa favour los sympathies exaltees de la population

gallo-roniaiiie. Le roi Hilperik montrait dans sa contenance uu air

de gravite guindee, qui ne lui etait pas habituel. II semblait ou qu'il

eiit peur de rencontrer en face I'adversaire que lui-memeavait pro-

voque, ou qu'il se sentit gene par le scandale dune enquete publique

sur les moeurs de la reine.

A son entree, il salua tons les membres du concile, et, ayant recu

leur benediction, ils'assit'. Alors Berthramn, I'eveque de Bordeaux,

qui passait pour etre le complice des adulteres de Fredegonde, prit

la parole comme partie plaignante; il exposa les faits de la cause,

et, interpellant Gregoire, il le requit de declarer s'il etait vrai qu'il

eiit profere de telles imputations contre lui et centre la reine'*. « En

« verite, je n'ai rien dit de cela, repondit I'eveque de Tours. » —
« Mais, reprit aussitot Berthramn avec une vivacite qui pouvait pa-

« raitre suspecte, ces mauvais propos ont couru ; tu dois en savoir

« quelque chose? » L'accuse repliqua d'un ton calme : « D'autres I'ont

« dit; j'ai pu I'entendre, mais je ne I'ai jamais pense^. »

Le leger murmure de satisfaction que ces paroles exciterent dans

rassemblee se traduisit au dehors en trepignements et en clameurs.

Malgre la presence du roi, les vassaux franks, etrangers a 1,'idee que

se faisaient les Romains de la majeste rojale et de la saintete des

audiences judiciaires, intervinrent tout a coup dans le debat par des

exclamations empreintes d'une rude liberte de langage. « Pourquoi

« impute-t-on de pareilles choses a un pretre de Dieu? — D'ou vient

« que le roi poursuit une semblable affaire ? Est-ce que I'eveque est

« capable de tenir des propos de cette espece, meme sur le compte

1. Deliinc adveniente rege, data omnibus salutatione, ac benedictioiie accepta, resedit.

(Greg. Turon. Hist. Franc., lib. V, apud Scriiit. rer. cjallir. et franric, t. II, p. 263.)

2. Tunc Bertcliramnus Burdegalensis civitatis episcopus^ cui hoc cum regina crimen

impactum fiierat, causam proponit^ meque interpellat, dicons a me sibi ac regiuffi crimen

objectum. (Ibid.)

3. Negavi ego in veritate me hiBC locutum : et audisse quidem alios, me non excogi-

tasse. (Ibid.) — Voyez, sur le sens de ce passage, I'opinion du savant ^diteur dora Rui-

nart, Prsefatio, p. 114.
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« d'un esclave ?—Ah! Seigneur Dieu, prete secours a ton serviteur ^ » 58o

A ces cris d'opposition, le roi se leva, mais sans colere, et comrae

habitue de longue main a la brutale franchise de ses leudes. Elevant

la voix pour que la foule du dehors entendit son apologie, il dit a

I'assemblee : « L'imputation dirigee contre ma femme est un outrage

« pour moi
;
j'ai du le ressentir. Si vous trouvez bon qu'on produise

« des temoins a la charge de I'eveque, les voila ici presents ; mais

« s'il vous semble que cela ne doive pas se faire, et qu'il faille s'en

« remettre a la bonne foi de I'eveque, dites-le, j'ecouterai volontiers

« ce que vous aurez ordonne '^. »

Les eveques, ravis et un peu etonnes de cette moderation et de

cette docilite ^ du roi Hilperik, lui permirent aussitot de faire corapa-

raitre les temoins a charge dont il annoncait la presence ; mais il

n'en put presenter qu'un seul, le sous-diacre Rikulf. Platon et Gal-

lienus persistaient a dire qu'ils n'avaient rien a declarer. Quant a

Leudaste, profitant de sa liberte et du desordre qui presidait a I'in-

struction de cette procedure, non-seulement il n'etait point venu a

Taudience, mais de plus il avait eu la precaution de s'eloigner du

theatre des debats. Rikulf, audacieux jusqu'au bout, se mit en devoir

de parler; mais les membres du synode I'arreterent en s'ecriant de

toutes parts : « Un clerc de rang inferieur ne pent etre cru en j us-

ee tice contre un eveque \ » La preuve testimoniale ainsi ecartee, il

ne restait plus qu'a s'en tenir a la parole et au serment de I'accuse

;

le roi, fidele a sa promesse, n'objecta rien pour le fond, mais il chi-

cana sur la forme. Soit par un caprice d'imagination, soit que de

vagues souvenirs de quelque vieille superstition germanique lui re-

1. Nam extra domntn rumor in populo magnus erat, dicentium : « Cur hcec super

« sacerdotem Dei objiciuntur? cur talia rex prosequitur? numquid potuit episcopus

u talia dicere vel de servo? Heu_, heu, Domine Deus, largire auxilium servo tuo. n (Greg.

Turon. Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 292.)

2. Rex autem dicebat : « Crimen uxoris meas meum habetur opprobrium. Si ergo

« censetis ut super episcopum testes adhibeantur , ecce adsunt. Certe si videtur ut hsec

« non fiant; et in fidem episcopi committantur^ dicite; libenter audiam quiB jubetis. »

(Ibid.)

3. Mirati sunt omnes regis prudentiam vel patientiam simul. (Ibid.)

4. Tunc cunctis dicentibus : « Non potest persona inferior super sacerdotem credi... »

(Ibid., p. 263.)
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5fo vinssent a I'esprit sous cles formes chretiennes, il voulut que la jus-

tiHcation de I'eveque Gregoire fut accompagnee d'actes etranges et

ca})ables de la faire ressouibler a una sorte d'epreuve magique. 11

exigea que I'eveque dit la inesse trois Ibis de suite a trois autels dif-

ferents, et qu'a Tissue de cliaque messe, debout sur les degres de

I'autel, il jurat qu'il n'avait point tenu les propos qu'on lui attri-

buait *.

Le celebration de la messe jointe a un serment, dans la vue de le

rendre plus redoutable, avait deja quelque chose de peu conforme

aux idees et aux pratiques orthodoxes; mais I'accumulation de plu-

sieursserments pour un seul et meme fait etait formellement con-

traire aux canons de I'Egiise. Les membres du sjnode le reconnu-

rent, et ils n'en furent pas moins d'avis de faire cette concession aux

bizarres fantaisies du roi. Gregoire lui-meme consentit a enfreindre

la regie qu'il avait tant de fois proclamee. Peut-etre, comme accuse

personnellement, se faisait-il un point d'honneur de ne reculer de-

vant aucun genre d'epreuves; peut-etre aussi, dans cette maison oii

tout avait la physionomie germanique, oii I'aspect des liommes etait

barbare, et les moeurs encore a demi pai'ennes, ne retrouvait-il plus

la meme energie, la meme liberte de conscience, que dans I'enceinte

des villes gauloises ou sous le toit des basiliques -.

Pendant que ces choses se passaient, Fredegonde, retiree a I'ecart,

attendait la decision des juges, affectant de paraitre calme jusqu'a

I'impassibilite, et meditant au fond de son cceur de cruelles repre-

sailles contre les condamnes, quels qu'ils fussent. Sa iille Rigonthe,

plutot par antipathie contre elle que par un sentiment bien sincere

d'affection pour I'eveque de Tours, semblait profondement emue des

tribulations de cet homme qu'elle ne connaissait guere que de nom,

et dont elle etait d'ailleurs incapable de comprendre le merite. Ren-

fermee ce jour-la dans son appartement, elle jeuna et fit jeimer avec

elle toutes ses-femmes, jusqu'a I'heure ou un serviteur, aposte a

1. ... Restitit ad hoc causa, ut dictis Missis in tribus altaribus, nie de his verbis exup-

rem sacramento. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, apiul Script, rer. gallic, et francic,

t. II, p. 263.)

2. fet licet canonibus assent contraria, pro causa tamen regis impleta sunt. (Ibid.)



CINQUIEME REGIT 413

dessein, vint lui annoncer que I'eveque etait declare innocent •. 11 sso

parait que le roi, pour donner une marque de pleine et entiere con-

fiance aux membres du concile, s'abstint de suivre en personne les

epreuves qu'il avait demandees, et qu'il laissa les eveques accom-

pagner seuls I'accuse a I'oratoire du palais de Braine, ou les trois

messes furent dites et les trois serments pretes sur trois autels. Aus-

sitot apres, le concile rentra en seance ; Hilperik avait dejarepris sa

place ; le president de I'assemblee resta debout et dit avec une gra-

vite majestueuse : « roi, I'eveque a accompli toutes les clioses qui

«lui avaient ete prescrites ; son innocence est prouvee; et main-

« tenant qu'avons-nous a faire ? II nous reste a te priver de la com-

« munion chretienne, toi et Berthramn, I'accusateur d'un de ses

« freres \ » Frappe de cette sentence inattendue, le roi changea de

visage, et, de Fair confus d'un ecolier qui rejette sa faute sur des

complices, il repondit : « Mais je n'ai raconte autre chose que ce que

«
j
'avals entendu dire. » — « Qui est-ce qui I'a dit le premier? » re-

pliqua le president du concile, d'un ton d'autorite plus absolu ^.

— « C'est de Leudaste que j'ai tout appris » , dit le roi encore emu

d'avoir entendu retentir a ses oreilles le terrible mot d'excommuni-

cation.

L'ordre fut donne sur-le-cliamp d'amener Leudaste a la barre de

I'assemblee, mais on ne le trouva ni dans le palais ni aux environs

;

il s'etait esquive prudemment. Les eveques resolurent de proceder

contre lui par contumace et de le declarer excommunie '*. Quand la

deliberation fut close, le president du synode se leva, et prononca

I'anatlieme selon les formules consacrees :

1. Sed nee hoc sileo, quod Eigunthis regina condolens doloribus meis, jejunium cum

omni domo sua celebravit, quousque piier nuntiaret me omnia sic imjolesse, ut fuerunt

instituta. (Greg. Turon. Hist. Franc. ^ lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. 11^

p. 263.)

2. c( Impleta sunt omnia ab episcopo qua; imperata sunt, o rex. Quid nunc ad te^ nisi

« ut cum Bertchramno accusatore fratris communione priveris? » (Ibid.)

3. Et iUe : « Non, inquit, ego nisi audita narravi. » Qui^rentibus illis, quis ha;c dixerit?

respondit se h;cc a Leudaste, audisse. (Ibid.)

4. IUe autem secundum infirmitatem vel consilii, vel propositiouis suic, jam fugara

inierat. Tunc placuit omnibus sacerdolibus^ ut... (Ibid.)



414 RfiCITS UES TEMPS MEROVINGIENS

« Par le jugement clu Pere, du Fils et du Saint-Esprit, en vertu de

« la puissance accordee aux apotres et aux successeurs des apotres,

« de Her et de delier dans le ciel et sur la terre, tons ensemble nous

« decretons que Leudaste, semeur de scandale, accusateur de la

« reine, faux denonciateur d'un eveque, attendu qu'il s'est soustrait

« a Taudience pourechapper a son jugement, sera desormais separe

« du giron de la sainte mere Eglise et exclu de toute communion

« cliretienne, dans la vie presente et dans la vie a venir '. Que nul

« Chretien ne lui dise salut et ne lui donne le baiser. Que nul pretre

« ne celebre pour lui la messe et ne lui administre la sainte com-

« munion du corps et du sang de Jesus-Christ. Que personne ne lui

« fasse compagnie, ne le recoive dans sa maison, ne traite avec lui

« d'aucune affaire, ne boive, ne inange , ne converse avec lui, a

« moins que ce ne soit pour I'engager a se repentir ^ Qu'il soit

« niaudit de Dieu le Pere qui a cree I'homme
;

qu'il soit maudit de

« Dieu le Fils qui a souffert pour I'homme; qu'il soit maudit de I'Es-

« prit-Saint qui se repand sur nous au bapteme; qu'il soit maudit

« de tons les saints qui depuis le commencement du nionde ont

« trouve grace devant Dieu. Qu'il soit maudit partout ou il se trou-

« vera, a la maison ou aux champs, sur la grande route ou dans le

« sentier. Qu'il soit maudit vivant et mourant, dans la veille et dans

« le sommeil, dans le travail et dans le repos, Qu'il soit maudit dans

« toutes les forces et tons les organes de son corps. Qu'il soit mau-

« dit dans toute la charpente de ses membres, et que du sommet

a de la tete a la plante des pieds il n'j ait pas sur lui la moindre

« place qui reste sahie ^ Qu'il soit livre aux supplices ete.rnels avec

1. Formuke excommuiiicatioii.um, apud Script, rer. gallic, et francic., t. IV, p. 611 et

612. — ... Ut stator scanclali, intitiator regin*, accusator episcopi, ab omnibus arceretur

ecclesiis^ eo quod se ab audieutia subtraxisset. (Greg. Turon. IJist. Franc, lib, V^ apud

ibid., t. II, p. 263.)

2. NuUus Christianus ei ave dicat, aut eum oseulari pr;rsumat. NuUus presbyter cum

eo missam celebrare audeat... Nemo ei jungatur iu consortio, neque in aliqno negotio...

(^Formul. ejccomm., apud ibid., t. IV, p. 612.)

3. Maledictus sit ubicunque fucrit, sive in domo, sive in agro, sive in via, sive in

semita... Maledictus sit in totis viribus corporis... Maledictus sit in notis conipaginibus

meuibroruni ; a vcrlice capitis usque ad plantani pedis non sit eo sanitas. (Ibid., p. 613.)
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« Dathan et Abiron, et avec ceux qui out dit au Seigneur : Retire- m
« toi de nous. Et de meme que le feu s'eteint dans Teau, qu ainsi

« sa iumiere s'eteigne pour jamais, a moins qu'il ne se repente et

« qu'il ne vienne donner satisfaction. » A ces derniers mots, tous

les membres de I'assemblee, qui avaient ecoute jusque-la dans un

silence de recueillement, eleverent ensemble la voix, et crierent a

plusieurs reprises : « Amen, que cela soit, que cela soit, qu'il soit

« anatlieme ; amen, amen !
* »

Get arret, dont les menaces religieuses etaient vraiment effrayantes

et dont les effets civils equivalaient pour le condamne a la mise hors

la loi du rojaume, fut notifie par une lettre circulaire a tous ceux

des eveques de Neustrie qui n'avaient pas assiste au concile '^. En-

suite on passa au jugement du sous-diacre Rikulf, convaincu de

faux temoignage par la justification de i'eveque de Tours. La loi

romaine, qui etait celle de tous les ecclesiastiques sans distinction

de race, punissait de mort I'imputation calomnieuse d'un crime

capital, tel que celui de lese-majeste^ ; cette loi fut appliquee dans

toute sa rigueur, et le sjnode porta contre le clerc Rikulf une sen-

tence qui I'abandonnait au bras seculier. Ce fut le dernier acte de

I'assemblee ; elle se separa aussitot, et chacun des eveques, ajant

pris conge du roi, fit ses dispositions pour retourner a son diocese \

Avant de songer a partir, Gregoire sollicita la grace de I'homme qui

I'avait poursuivi de ses impostures avec tant de perversite et d'ef-

fronterie. Hilperik etait alors en veine de mansuetude, soit a cause

de la joie que lui causait la fin des embarras ou I'avait entraine le

1. Et sicvit aqua ignis extinguitur, sic extinguatur lucerna ejus in secula seculorum,

nisi resipuerit, et ad satisfactionem venerit. (Formul. excomm., apud Script, rer. gaUic. et

I'rancic, t. IV, p. 612.) — Et respondeant omnes tertio : Amen; aut fiat, fiat; aut ana-

thema sit. (Ibid., p. 611.)

2. Unde et epistolam subscriptam aliis episcopis qui noii adfiierant transmisenmt.

(Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, apud ibid., t. II, p. 263.)

3. Comprimatur unum maximum liumance vit£B malum, delatorum exsecranda perni-

cies... ita ut judices nee calumniam , uec vocem prorsus deferentis admittant : sed qui

delator exstiterit, capitali sententiie subjugetur. (Cod. Theod., lib. X, tit. x, de Delaloribus,

constit. auni 319. — Ibid., lib. IX, tit. xxxix, de Calumniatoribus, constit. auni 383.)

4. Et sic umisquisque in locum suum regressus est. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V,

apud Script, rer. gallic, et francic, t. 11, p. 263.)
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580 soil! (le son liumiour conjugal, soit qu'il out a cauir d'adoucir, par

des complaisances, les griefs de 1 evoqiie de Tours. II fit remise, sur

sa priere, de la peine capitale, et ne reserva que la torture, qui,

selon la legislation romaine, s'infligeait non comme un supplice,

mais comme un supplement d'interrogatoire *.

Fredegonde elle-meme jugea qu'il etait de sa politique de ratifier

cet acte de clemence, et de laisser la vie a celui qu'un jugement

solennel venait de lui livrer. Mais il semble qu'en I'epargnant elle

ait voulut faire sur lui I'experience de ce qu'un homme pourrait

supporter de tourment sans en mourir; et dans ce jeu feroce elle

ne fut que trop bien secondee par le zele officieux des vassaux et

des serviteurs du palais, qui se firent a I'envi les bourreaux du con-

damne. « Je ne crois pas, » dit le narrateur contemporain qui n'est

. autre ici que I'eveque de Tours, «je ne crois pas qu'aucune chose

« inanimee, aucun metal eiit pu resister a tons les coups dont fut

« meurtri ce pauvre mallieureux. Depuis la troisieme heure du jour

c( jusqu'a la neuvieme, il resta suspendu a un arbre par les mains

« liees derriere le dos. A la neuvieme heure on le detacha, et on

« I'etendit sur un chevalet ou il fut frappe de batons, de verges et de

« courroies mises en double, et cela, non par un ou deux hommes,

« mais, tant qu'il en pouvait approcher de ses miserables membres,

« tous se mettaient a I'oeuvre et frappaient ^. »

Ses souffrances, jointes a son ressentiment contre Leudaste, dont

il avait ete le jouet, lui firent reveler le fond encore ignore de cette

tenebreuse intrigue. II avoua qu'en accusant la reine d'adultere, ses

deux complices et lui avaient eu pour but de la faire expulser du

rojaume avec ses deux fils, afin que le fils d'Audowere, Chlodowig,

restat seul pour succeder a son pere. II ajouta que, selon leurs

1. At Biculfus clericus ad iiiterficicndum deputatur, pro cujiis vita vix obtinui : tameu

de toi'nientis excusare non potui. (Greg. Turon. Hut. Frmtc., lib. V, apud Script, rer.

(juUic. el (rancic, t. 11, p. 2(53.) — Voyez Cod. Theod., lib. IX^ tit. XXXV, de Quasi lonibug,

et Digent., lib. XLVIII, tit. xviii.

2. Nam nulla res, nullum inctallum tantu verbera potuit sustinere, sicut bie niiserri-

inus... Caedebatur fustibus^ virjiis, ac loris dupliclbus, et non ab uno vel duobus, scd

quot acccdoro circa niiseros potuissent artus, tot ca'sores erant. (tirey. Tiuou. lli)l.

Irunc, lib. Y, apud Scripl. rer. yalUc. et francic, t. II, p. 203, 2(54.

J
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esperances en cas de succes, Leudaste devait etre fait due, le pretre 5?o

Rikulf eveque, et lui-meme archidiacre de Tours ^ Ces revelations

ne chargeaient point directement le jeune Chlodowig de participa-

tion au complot; mais son interet s'etait trouve lie a celui des trois

conjures; Fredegonde ne Toublia pas, et de ce moment il fut mar-

que dans sa pensee, com-me elle marquait ses ennemis mortels, pour

la plus prochaine occasion.

Les nouvelles circulaient lentement dans ce siecle, a moins qu'elles

ne fussent porteespar des expres; etainsi plusieurs semaines s'ecou-

lerent avant qu'on put savoir a Tours quelle issue avait eue le proces

instruita Soissons et juge a Braine. Durant ces jours d'incertitude,

les citoyens, inquiets du sort de leur eveque, souffraient en outre

des desordres causes par la turbulence et la forfanterie des ennemis

de Gregoire. Leur chef, le pretre Rikulf, s'etait, de son autorite pri-

vee, installe dans la maison episcopale, et la, comme s'il eiit deja

possede le titre d'eveque, objet de sa folle ambition, il s'essayait a

I'exercice de la puissance absolue attachee a ce titre'. Disposant en

maitre des proprietes de I'eglise metropolitaine, il dressa un inven-

4aire de toute I'argenterie ; et, pour se faire des creatures, il se mit

a distribuer de riches presents aux principaux membres du clerge,

donnant a Fun des meubles precieux, a d'autres des pres ou des

vignes. Quant aux clercs de rang inferieur, dont il croyait n'avoir

nul besoin, il les traita d'une tout autre maniere, et ne leur fit con-

naitre que par des actes de rigueur et de violence le pouvoir qu'il

s'etait arroge. A la moindre faute, il les faisait battre a coups de

baton, ou les frappait de sa propre main, en leur disant : « Recon-

« naissez votre maitre ^ » II repetait a tout propos, d'un ton de

1. Qiuim autem jam in discrimine esset, tunc aperiiit veritatem, et arcana doli publics

patefecit. Dicebat enim ob hoc regina; crimen olijectum, nt ejecta de regno... — Yoyez

plus haut, p. 371.

2. Nam me adhiic commorante cum rege, hie, quasi jam esset episcopns, in domuni

ecclesiffi ingreditur impudenter... (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer.

gallic, et francic, t. II, p. 264.)

3. ... Argentum describit ecclesiic, reliquasque res sub suam redigit potestatem. Ma-

jores clericos muneribus ditat, largitur vineas, prata distrihuit : minores vero fustibus

S7
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530 vanite emphatique: « C'est raoi qui, par mon esprit, ai purge la ville

«de Tours de cette engeance venue d'Auvergne '. » Siparf6isses

amis familiers lui temoiguaient quelque doute sur le succes de cette

usurpation et sur la sincerite de ceux qu'attiraient autour de lui ses

largesses extravagantes, 11 disait avec un sourire de superiorite

:

« Laissez-moi faire ; riiomme avise n'est jamais pris en defaut; on

« ne peut le troniper que par le parjure "^. »

Ce fanfaron, si plein de lui-meme, luttout a coup tire de ses r^ves

d'ambition par Tarrivee de Gregoire, qui fit sa rentree a Tours au

milieu de la joie universelle. Contraint de rendre le palais episcopal

a son legitime possesseur, Rikulf ne vint pas saluer I'evfeque,

comme le firent dans cette journee, non-seulement les membres du

clerge, mais tous les autres citoyens. D'abord 11 affecta des airs de

raepris et une sorte de bravade silencieuse
;
puis sa rancune impuis-

sante se tourna en frenesie ; il tint des propos furibonds, et n'eut

plus a la bouche que des menaces de mort^ Gregoire, toujours at-

tentif a suivre les voies legales, ne se liata point d'user de la force

centre cet ennemi dangereux, mais, procedant avec calme et sans

arbitraire, il reunit en synode provincial les suffragants de la me-

tropole de Tours.

Ses lettres de convocation furent adressees individuellement aux

eveques de toutes les cites de la troisieme province lyonnaise, a

I'exception peut-etre de celles que possedaient les Bretons, peuple

aussi jaloux de son independauce en religion qu'en politique, et

dont I'Eglise nationale n'avait point avec J'Eglise des Gaules de

relations fixes et regulieres "*. Les eveques d'Angers, du Mans et

de Rennes prirent vivement a coeur la paix de TEglise de Tours

plagisque multis, etiam manu propria adfecit, dicens : « Recognoscite dominum ves-

« trum... » (Greg. Turon. llisl. Franc, lib. V, apud il'cr/;)^ rer. gallic, et fraticic. , t. II.,

p. 264.)

1. ... Cujus ingeniiim Turonicam urbcm ab Arveniis populis omundavit... (Ibid.)

2. lUud sajpe suis familiaribus dicere erat solitiis, quod Lomineni prudeutem non ali-

ter, nisi in perjuriis, quis decipere possit. (Ibid.)

3. Sed quum me reversum adbiic despiceret, nee ad saliitationem meam, sicut reliqui

oives fecerant, adveniret ; sed magis me interficere minitaretuv... (^Ibid.)

4. Vid. Adriani Valesii Her. francic, lib. VI, t. I, p. 281, et cseteros libros passim.
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et la cause de leur metropolitain. Mais Felix, eveque de Nantes, sso

soit par son absence du sjnode, soit par son attitude dans les

deliberations, donna des signes non equivoques de malveillance

contre Gregoire et de partialite pour ses ennemis. C'etait un liomme

de race gauloise et de haute naissance, qui se disait issu des anciens

chefs souverains du territoire d'Aquitaine, et comptait parmi ses

aieux des prefets du pretoire, des patrices et des consuls '. A cette

noblesse, dont il etait tres-vain, il joignait des qualites rares de

son temps, un esprit vif et entreprenant, le talent de parler avec

eloquence et d'ecrire avec facilite, et une etincelle de ce genie ad-

ministratif qui avait brille dans la Gaule sous le gouvernement ro-

main ^.

Eveque d'une frontiere incessamment menacee par les courses

hostiles des Bretons, et que les rois merovingiens etaient incapables

de proteger d'une maniere constante, Felix avait pris sur lui de pour-

voir a tout, de veiller en meme temps a la surete et a la prosperite

de son diocese ^. A defaut d'armee, il opposait aux empietements

des Bretons une politique vigilante et d'adroites negociations ; et

quand la securite etait revenue autour de lui, il executait, avec ses

seules ressources, de grands ouvrages d'utilite publique K Au milieu

1. Maxima progenies^ titulis ornata vetustis,

Cujus et a proavis gloria celsa torat.

Nam quicunque potens Aqnitanica rura subegit,

Exstitit ille tuo sanguine, luce, parens.

(Fortnnati Opera, lib. Ill, cap. viii.)

2. Flos generis, tutor patrite, correctio plebis...

Cnjus in ingenium hue nova Roma venit.

(Ibid., lib. Ill, cap. viii.)

3. Restituis terris quod publica jura petebant,

Ternporibus nostris gaudia prisca ferens.

(Ibid., cap. V.)

4. Britanni eo anno valde infesti circa urbem fuere Namnetlcam atque Rhedonicam...

Ad quos quum Felix episcopus legationem misisset... (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V,

apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 251 et 252.) — Fortunati Opera, lib. Ill,

cap. XII.

Auctor apostolicus, qui jura Britannia vincens,

Tutus in adversis, spe crucis, arma fugas.

(Ibid., cap. V.)
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580 (le cette vie d'action et de mouvement, son caractere avait contracte

quelque chose d'apre et d'imperieux, fort eloigne du type moral

du pretre selon les traditions apostoliques. II lui arriva une fois de

Jeter son devolu sur un domaine que I'eglise de Tours possedait

pres de Nantes, et qui, peut-etre, lui etait necessaire pour I'accom-

plissement d'une grande entreprise, celle de detourner le cours de

la Loire, et de creuser au fleuve un nouveau lit, dans I'interet de

I'agriculture et du commerce K Avec sa regularite scrupuleuse et

576 un peu roide, Gregoire refusa de ceder la moindre parcelle des pro-

580 prietes de son eglise ; et cette contestation, s'envenimant par de-

gres, souleva entre les deux eveques une guerre de plume qui dut

causer de grands scandales. lis s'adressaient mutuellement, sous

forme de lettres, des diatribes qu'ils avaient soin de communiquer

a leurs amis, et qui circulaient publiquement, comme de veritables

• pamphlets.

Dans ce conflit de paroles piquantes et d'allegations injurieuses,

I'eveque de Tours, plus candide, moins acre d'liuraeur, et moins

spirituel que son adversaire, etait loin d'avoir I'avantage. Aux re-

proches mordants et pleins de colere dont I'accablait Felix, a cause

de son refus de lui abandonner le domaine en litige, il repondait

avec une bonhomie doctorale : « Souviens-toi de la parole du pro-

« pliete : Malheur a ceux qui joignent maison a maison, et accou-

« plent champ a champ jusqu'a ce que la terre leur manque ; seront-

« ils seuls pour I'habiter * ? » Et quand I'irascible eveque de Nantes,

laissant de cote I'objet de la controverse, essayait de jeter du ridi-

1. Qu£e prius in prteceps, veluti sine fruge, rigabant.

Ad victum plebis nunc famulantur aquje.

Altera de fluvio metitur seges orta virorum,

Quum per te populo parturit unda cibum.

(Fortunati Opera, lib. Ill, cap. x.)

2. Felix Namnetic» urbis episcopus litteras milii scripsit plenas opprobriis, soribens

etiam fratrem raeum ob hoc interfcctum, eo quod ipse cupidus episcopatus, episcopum

interfL'cisset... Villam Ecclesia; concupivit. Quam quum dare noUeni, evomuit in me, ut

dixi, plenus furore, opprobria mille. Cui aliquando ego respondi : « Memento dicti pro-

« plietici... » (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. yallic. et franvic,

t. II, p. 235.) — Isaie, 5, 8.
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cule et de I'odieux sur la personne et sur la famille de son antago- s^6

niste, Gregoire ne trouvait, pour riposter, que des saillies du genre ^^o

de celle-ci : « Oh ! si Marseille t'avait pour eveque, les navires n'y

« apporteraient plus d'huile ni d'epices, rien, si ce n'est des cargai-

« sons de papyrus, afin que tu eusses de quoi ecrire a ton aise,

« pour diffamer les gens de bien. Mais la disette de papier met fin a

« ton verbiage *... »

Peut-etre la mesintelligence qui divisait les eveques de Tours et

de Nantes avait-elle des causes plus profondes que cette dispute

accidentelle. L'imputation d'orgueil demesure que Gregoire adressait

a Felix donne lieu de croire qu'il existait entre eux quelque rivalite

d'aristocratie ^. II semble que le descendant des anciens princes

d'Aquitaine souffrait de se voir hierarchiquement soumis a un homrae

de noblesse inferieure a la sienne, ou que, par un sentiment exagere

de patriotisme local, il aurait voulu que les dignites ecclesiastiques,

dans les provinces de I'ouest, fussent le patrimoine exclusif des

grandes families du pays.De la vinrent probablement ses sympathies

et ses intelligences avec la faction qui, a Tours, haissait Gregoire

comme etranger ; car il connaissait de longue main et il avait meme

favorise les intrigues du pretre Rikulf ^

Ces mauvaises dispositions du plus puissant et du plus habile des sso

suffragants de I'eveche de Tours n'empecherent point le synode pro-

vincial de s'assembler regulierement et de faire justice. Rikulf, con-

damne comme fauteur de troubles et rebelle a son eveque, fut en-

voye en reclusion dans un monastere dont le lieu n'est pas designe ^.

II y avait a peine un mois qu'il etait renferme sous bonne garde,

lorsque des affides de I'eveque de Nantes s'introduisirent avec adresse

aupres de I'abbe qui gouvernait le couvent. lis employerent toutes

1. si te liabuisset Massilia sacerdotem , nunquam naves oleum , aiit reliquas species

detulissent, nisi tantum chartam, quo majorem opportunitatem scribendi ad bonos infa».

mandos baberes. Sed paupertas chartaj fineni iinponit verbositati, (Greg. Turon. Hist,

Franc, lib. V, apud Script, rer. gallic, et franeic, t. II, p. 235.)

2. ImmensiB enim erat cupiditatis atque jactantise. (Ibid.)

3. Felicis episcopi... qui memoratre causse fautor exstiterat. (Ibid., p. 264.)

4. Cum consilio comprovincialium eum in monasterium removeri prjecipio. (Ibid.)
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580 sortes dp ruses pour le circonvenir; et, a I'aide de faux serments,

ils obtinrent de lui, sur promesse de retour, la sortie du prisonnier.

Mais Rikulf, des qu'il se vit dehors, prit la fiiite, et se renditen hate

aupres de Felix, qui raccueillit avec empressement, bravant ainsi

d une maniere outrageante I'autorite de son metropolitain '. Ce fut

le dernier chagrin suscite a I'eveque de Tours par cette miserable

affaire, et peut-^tre le chagrin le plus vif ; car il lui venait d'un

homme de meme origine, de meme rang et de meme education que

lui, d'un homme dont il ne pouvait pas dire comme de ses autres

ennemis, soit de race barbare, soit bornes de sens et esclaves de

leurs passions a I'egal des Barbares : « Mon Dieu, ils ne savent ce

« qu'ils font.»

Cependant Leudaste, mis hors la loi par une sentence d'excom-

munication, et par un edit royal qui defendait de lui procurer ni

gite, ni pain, ni abri, menait une vie errante, pleine de perils et de

traverses.il etait venu de Braine aParis avec I'intention de se refu-

gier dans la basilique de Saint-Pierre ; mais I'anatheme, qui le decla-

rait exclu de I'asile ouvert a tous les proscrits, I'obligea de renoncer

a ce dessein, et d'aller se confier a la fidelite et au courage de quel-

que ami^. Pendant qu'il hesitait sur la direction qu'il devait prendre,

il apprit que sou fils unique venait de mourir ; cette nouvelle, soit

qu'elle eiit reveille en lui toutes les affections de famille, soit qu'elle

I'eut frappe de violeuts soucis d'affaires et d'interet, lui inspira une

envie irresistible de revoir ses foyers K Cachant son nom, et mar-

chant seul dans le plus pauvre equipage, il prit le chemin de Tours
;

et, a son arrivee, il se glissa d'une maniere furtive dans la raaison

que sa femme habitait*. Quand il eut donne aux emotions paternelles

1. Quumque ibidem arctius distringeretur, intercedentibus Felicis episcopi missis...

circumvento perjuriis abbate, fuga elabitur, et usque ad Felicem accedit episcopnm :

eumque ille ambienter colligit, quern exsecrari debucrat. (Greg. Tiiron. Hist. Franc,

lib. V, apud Script, rer. gallic, et (rancic, t. II, p. 264.)

2. Leudastes vero... basilicam sancti Petri Parisiis expetiit. Sed quum audisset edic-

tum regis, ut in suo regno a nullo coUigeretur... (Ibid., p. 263.)

3. ... Et pra'sertim quod filius ejus, quern domi reliqiierat, obiisset... (Ibid.) — Mon

introduction ici n'est autre obose que le d^veloppement du mot ytroesertim,

4. ... Turonis occulte veniens... (Ibid.)
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des instants que la mobilite de son caractere dut rendre fort courts, sso

il s'empressa demettre en surete I'argent et les objets precieux qu'il

avait accumules par ses pillages administratifs*.

II entretenait dans le pays de Bourges, avec quelques personnes

d'origine germanique, des relations d'hospitalite mutuelle, relations

qui, selon les moeurs barbares, imposaient des devoirs tellemeut

sacres que ni les defenses de la loi, ni meme les menaces de la reli-

gion, ne pouvaient prevaloir contre eux. Ce fut a la garde de ses

botes qu'il resolut de remettre, jusqu'a des jours meilleurs, tout ce

qu'il possedait de ricliesses; et il eut le temps d'en expedier la

plus grande partie avant que I'edit de proscription lance contre

lui fut promulgue a Tours ^. Mais ces moments de repit ne furent

pas de longue duree; les messagers royaux apporterent le decret

fatal, escortes d'une troupe de gens armes qui, sur des indices

recueillis d'etape en etape, suivaient la trace du proscrit. La maison

de Leudaste fut envaliie par eux ; il eut le bonheur de s'echapper

;

mais sa femme, moins heureuse que lui, fut prise et conduite

a Soissons, puis, sur un ordre du roi, exilee dans le pays voisin de

Tournai ^.

Le fugitif, prenant le meme chemin qu'avaient suivi les chariots

qui voituraient son tresor, se dirigea vers la ville de Bourges et en-

tra sur les terres du roi Gonthramm, ou les gens de Hilperik n'ose-

rent le poursuivre, II arriva chez ses botes en meme temps que ses

bagages, dont I'aspect et le volume tenterent, malheureusement pour

lui, la cupidite des habitants du lieu *. Trouvant que le bien d'un

homme etranger au pays etait de bonne prise, ils s'ameuterent pour

s'en emparer; et le jugedu canton se mit a leur tete, afin d'avoirpart

au butin. Leudaste n'avait avec lui aucune force capable de repous-

1. ... Furtim Turonos petiit, opesque suas opidanoriim spoliis partas in pagum Bitu-

rigum traustulit... (Adriani Valesii Rer. francic, lib. X, t. II, p. 120.)

2. ... Quje optima habuit in Biturico transposuit. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V,

apud 'Scrip*, rer. gallic, et francic, t. II, p. 263.)

3. Prosequentibus vero regalibus puqris, ipse per fugam labitur. Capta quoque uxor

ejus in pagum Tornacensem exsilio retruditur. (Ibid.)

4. Leudastes vero, in Bituricum pergenS; omnes tliesauros quos de spoliis pauperum

detraxerat secum tulit. (Ibid.,, p. 264.)
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580 8er une pareille attaque ; et si ses botes essayerent de I'y aider, leur

resistance fiit inutile. 7'out fut pille par les agresseurs, qui enle-

verent les sacs de raonnaie, la vaisselle d'or et d'argent, les meubles

et les habits, ne laissant au depouille que ce qu'il avait sur le corps,

et menacant de le tuer s'il ne s'eloignait au plus vite •. Oblige de fuir

de nouveau, Leudaste retourna sur ses pas, et prit audacieusement

la route de Tours; le deniiment, oii il se voyait reduit, venait de lui

inspirer une resolution desesperee.

Des qu'il eut gagne la frontiere du royaume de Hilperik et celle

de son ancien gouvernement, il annonca, dans le premier village,

qu'il y avait un bon coup a faire, a une journee de marche, sur les

terres du roi Gonthramm, et que tout liomme d'execution qui vou-

drait courir cette aventure serait genereusement recompense. De

jeunes paysans, et des vagabonds de tout etat qui alors ne man-

quaient guere sur les routes, se rassemblerent a cette nouvelle, et

se mirent a suivre I'ex-comte de Tours, sans trop lui demander ou il

les menait. Leudaste prit ses mesures pour arriver rapidement au

lieu qu'habitaient ses spoliateurs, et pour fondre a Timproviste sur

la maison ou il avait vu emmagasiner le produit du pillage. Cette

manoeuvre bardie eut un plein succes : les Tourangeaux attaquerent

bravement, tuerent un liomme, en blesserent plusieurs, et reprirent

une portion considerable du butin, que les gens du Berri ne s'etaient

pas encore partage -.

Fier de son coup de main et des protestations de devouement qu'il

581 recueillit apres avoir fait ses largesses, Leudaste se crut desormais

puissant contre quelque ennemi que ce fut, et, revenant a ses allures

presomptueuses, il demeura dans le voisinage de Tours, sans prendre

aucun soin de dissimuler sa presence. Sur les bruits qui s'en repan-

dirent, le due Berulf envoya ses otticiers avec une troupe de gens

1. Nee iiuilto post iiirueiitibus Bituricis cum jiulice loci super euni, oinne iiurum ar^en-

tumqiie, vel quod secum detulerat, abstulerunt, nihil ei nisi quod super se habuit relin-

(luoutes, ipsamque abstulissent vitam, nisi fuga fuissot elapsus. (Greg. Turon. Hist. Franc,

lili. V, a[iuil Script, rer. gallic, el francic, t. II, p. 264.)

2. llesunitis dehinc viribus, cum aliquibus Turonicis iterum iuruit super pnedones

8U0S ; inUnfectoque uuo, aliqua de rebus ipsis rocopit... (Ibid.)
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bien armes pour s'emparer du proscrit*. Peu s'en fallut que Leu- 581

daste ne tombat entre leurs mains; au moment d'etre arrete, il par-

vint encore a s'enfuir, mais ce fut en abandonnant tout ce qui lui

restait d'argent et de meubles. Pendant que les debris de sa for-

tune etaieut inventories comme devolus au fisc et diriges vers Sois-

sons, lui-meme, suivant la route opposee, tachait d'arriver a Poitiers

pour se refugier, en desespoir de cause, dans la basilique de Saint-

Hilaire*.

II semble que le voisinage du monastere de Radegonde, et que le

caractere meme de cette femme si douce et si veneree, aient repandu

alors sur I'egiise de Poitiers un esprit d'indulgence qui la distin-

guait entre toutes les autres. C'est du moins la seule explication pos-

sible de I'accueil charitable qu'un homme a la fois proscrit et excom-

munie trouva au sein de cette eglise, apres avoir vu se former devant

lui I'asile de Saint-Martin de Tours et les basiliques de Paris. La

joie d'etre a la fin en pleine surete fut grande pour Leudaste, mais

elle passa vite ; et bientot il n'eprouva plus qu'un sentiment insup-

portable pour sa vanite, I'humiliation d'etre I'un des plus pauvres

parmi ceux qui partageaient avec lui I'asile de Saint-Hilaire. Pour

s'y derober, et pour satisfaire des gouts inveteres de sensualite et

de debauche, il organisa en bande de voleurs les plus scelerats et les

plus determines d'entre ses compagnons de refuge. Lorsque la po-

lice de la ville devenait moins forte ou moins vigilante, I'ex-comte

de Tours, averti par des espions, sortait de la basilique de Saint-

Hilaire, a la tete de sa troupe, et, courant a quelque maison qu'on

lui avait signalee comme riclie, il y enlevait par effraction I'argent

et la vaisselle de prix, ou ranconnait a merci le proprietaire epou-

vante ^. Charges de butin, les bandits rentraient aussitot dans I'en-

1. ... Et in Turouicum revertitur. Audiens ha?c Benilfus dux, misit pueros siios cum

armorum adparatu ad compreliendendum eum. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, apud

gcript. rer. gallic, et francic, t. II, p. 264.)

2. Ille vero cernens se jamjamque capi, relictis rebus, basilicam sancti Hilarii Picta-

vensis expetiit. Berulfus vero dux res captas regitransmisit. (Ibid.)

3. Leudastes enim egrediebatur de basilica, et inruens in doraos diversorum, pra3das

publicas exercebat. (Ibid.)
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581 ceinte de la basilique, ou ils faisaient leur partage; puis mangeaient

et biivaient ensemble, se querellaient ou jouaient aux des.

Souvent le saint asile devenait le theatre de desordres encore plus

honteux ; Leudaste y attirait des fe'mmes de mauvaise vie, dent quel-

qnes-unes, mariees, furent surprises avec lui en adultere sous les

portiques du parvis *. Soit qu'au bruit de ces scandales, un ordre

parti de la cour de Soissons eut prescrit I'execution rigoureuse de la

sentence portee a Braine, soit que Radegonde elle-meme, outree de

tant de profanations, eut demande I'eloignement de Leudaste, il fut

chasse de I'asile de Saint-Hilaire comme indigne de toute pitie ^. Ne

sachant ou reposer sa tete, il s'adressa encore una fois a ses botes

du Berri. Malgre les obstacles suscites autour d'eux par des evene-

ments recents, leur amitie fut ingenieuse a lui assurer une retraite,

qu'il abandonna de lui-meme aprQS quelque temps, pousse par son

humeur petulante et ses fantaisies desordonnees '. II reprit la vie de

courses et d'aventures qui devait le mener a sa perte; mais, eut-il

ete done de prudence et d'esprit de conduite, il n'y avait plus de

salut pour lui; sur sa tete pesait une fatalite inevitable, la vengeance

de Fredegonde, qui pouvait quelquefois attendre, mais qui n'oubliait

jamais,

1. SeJ et adulteriis s»pe infra ipsam sanctam porticam depreliensus est. (Greg. Turon.

Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. (jallic. et francic, t. II, p. 264.)

2. Commota autem regina, quod scilicet locus Deo sacratus taliter poUueretur, jussit

eum a basilica sancti ejici. (Ibid.) — Quem S. Radegundis, quaj ibi morabatur, jussit

citius removeri, ne per eum ecclesia poUueretur. (Chron. Turon., apud Ed. Marteno

Amplissima Collectio, t. V, col. 940.) — II est probablo que I'auteur de cette chronique,

qui vivait a la fin du douzieme siecle, avait vu dans quelque manuscrit de Gregoire de

Tours une glose ou le nom de Radegonde figurait apres le mot regina,

3. Qui ejectus ad hospites suos iterum in Bituricum expetiit, deprecans se occuli ab

eis. (Greg. Turon. Hint. Franc , lib. V, aj)ud Script, rer. gallic, el francic, t. II, p. 264.)
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Apres riieureuse issue de Taccusation intentee centre lui, I'eveque sso

de Tours avait repris le cours, un moment trouble, de ses occupa-

tions a la fois religieuses et politiques. Non-seulement les affaires de

son diocese et le soin du gouvernement municipal exigeaient de sa

part une vigilance de tous les jours; mais encore des interets plus

generaux, ceux de TEgiise gallicane, et ceux de la paix nationale

sans cesse rompue entre les rois franks, lui donnaient beaucoup de

soucis. Seul, ou en compagnie d'autres eveques, il faisait de fre-

quents voj^ages aux diverses residences qu'habitait successivement

la cour de Neustrie; et dans ce palais de Braine, ou il avait com-

paru comme accuse de lese-majeste, il ne se vojait plus entoure que

d'honneurs et de prevenances*. Le roi Hilperik, pour feter digne-

ment un pareil hote, s'etudiait a prendre tous les dehors de la poli-

tesse romaine, et a donner des preuves de savoir et de bon gout. II

faisait meme a I'eveque des lectures confidentielles de morceaux de

sa composition, lui demandant conseil et etalant devant lui, avec une

sorte de vanite naive, ses moindres exercices litteraires.

Ces grossiers essais, fruits d'un caprice d'imitation louable, mais

sans portee parce qu'il etait sans suite, effleuraient tous les genres

d'etudes, grammaire, poesie, beaux-arts, jurisprudence, theologie;

et dans ses elans d'amour pour la civilisation, le roi barbare passait

d'un objet a 1'autre avec la petulance d'esprit d'un ecolier inexpe-

1. Greg. Turon. Hist. Franc, lib, V, et seq. passim.
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MO rimente. Le dernier des poetes latins, Fortunatus, avait celebre cette

iantaisie royale comme un grand sujet d'esperance pour les amis

de plus en plus decourages de I'ancienne culture intellectuelle ',

mais Teveque Gregoire, plus morose d'liumeur, et moins ebloui par

les presstiges de la puissance, ne partageait point de telles illusions.

Quelles que fussent sa contenance et ses paroles en recevant les

confidences d'auteur du petit-fils de Chlodowig, il n'eprouvait au

fond qu'un mepris amer pour Tecrivain qu'il lui fallait flatter comme

I'ui. II ne voyait, dans les poemes Chretiens composes par Hilperik

sur le raodele de ceux du pretre Sedulius, qu'un fatras de vers

informes, pcrclus de tons leiirs pieds, et ou, faute des premieres

notions de la prosodie, les syllabes longues etaieht mises pour des

breves, et les breves pour des longues. Quant aux opuscules moins

ambitieux, tels que des hjmnes ou des parties de messe, Gregoire

les tenait pour inadmissibles, et, parmi les tatonnements maladroits

de cette rude intelligence faisant effort de tous cotes pour se de-

brouiller elle-meme, il ne distinguait pas assez ce qu'il pouvait y
avoir de tentatives serieuses et d'intentions respectables*.

Guide par un eclair de vrai bon sens, Hilperik avait songe a

rendre possible en lettres latinos I'ecriture des sons de la langue

germanique; dans cette vue, il imagina d'ajouter a I'alphabet quatre

1. Quid? quoscunque etiam regni ditioae gubenias,

Doctior iugenio vincis, et ore loquax...

Ciii simul arma faveiit, et littera constat amore,

Iliuc vlrtute poteus, doctus et indo places.

Inter utrumque sagax, armis et jure probatus,

lielliger hiuc radias, legifer inde micas...

Te arma ferunt generi similem, sed littera pncfert,

ijic veterum i-egum par simul atque prior.

(Fortunati Opera, lib. IX^ cap. I, ad Chilpericum regem,

quando Sijnodus Ilrinacco habitti est.)

2. Scripsit alios libros idem rex versilms, quasi Sedulium secutus: sed versiculi illi

iiuUi penitus metricaj convenmut i-ationi. (Greg. Turon. Hist, franc, apud Script, rer.

fjallic. et francic, t. II, p. 260.)— ... Couiecitque duos libros, quasi Sedulium meditatus,

quorum versiculi debiles nuUis pedibus subsistere possunt, In quibus, dum liou intolli-

gobat, pro longis syllabas breves posuit, et pro brevibus lougas statuebat : et alia opus-

cula, vel liymnos, sive missas, quae nulla ratione susoipi possunt. (Ibid., lib. VI, p. 21)1.)
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caracteres de son invention, parrai lesquels il y en avait un affecte a sso

la prononciation qu'on a depuis rendue par le iv. Les noms propres

d'origine tudesque devaient ainsi recevoir, dans les textes ecrits en

latin, une orthographe exacte et fixe. Mais ni ce resultat, cherche

plus tard a grand'peine, ni les mesures prises des lors pour I'obtenir,

ne paraissent avoir trouve grace aux yeux de I'eveque trop difficile

ou trop prevenu. II ne fit guere que sourire de pitie en vojant un

potentat de race barbare montrer la pretention de rectifier I'alphabet

romain, et ordonner, par des lettres adressees aux comtes des villes

et aux senats municipaux, que, dans toutes les ecoles publiques, les

livres employes a I'enseignement fussent grattes a la pierre ponce

et recrits selon le nouveau systeme*.

Une fois, le roi Hilperik, ayant pris a part I'eveque de Tours

comme pour une affaire de la plus grande importance, fit lire devant

lui, par Tun de ses secretaires, un petit traite qu'il venait d ecrire

sur de hautes questions theologiques. La principale these soutenue

dans ce livre singulierement temeraire etait : que la sainte Trinite

ne devait point etre designee par la distinction des personnes, et

qu'il fallait ne lui donner qu'un nom, celui de Dieu; que c'etait une

chose indigne que Dieu recut la qualification de personne comme un

homme de chair et d'os; que celui qui est le Pere est le meme que

le Fils, et le meme que le Saint-Esprit; et que celui qui est I'Esprit-

< Saint, est le meme que le Pere, et le meme que le Fils
;
que c'est

ainsi qu'il apparut aux patriarches et aux prophetes, et qu'il fut

annonce par la loi -. Aux premiers mots de ce nouveau symbole de

foi, Gregoire fut saisi interieurement d'une violente agitation, car

11 reconnut avec horreur I'heresie de Sabellius, la plus dangereuse

1. Aduidit autem et litteras litteris nostris^ id est D, sicut Grffici habent, je, the vui,

quarum characteres subscripsimus. Hi sunt O, ^F, Z, A. Et misit epistolas in universas

civitates regui sui, ut sic pueri doccrentur, ac libri antiquitus scripti, planati pumice, res-

criberentur. (Greg. Turon. Hist. Franc. ^ lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t, II,

p. 260.) — NuUumque se asserebat esse'prudentiorem... (Ibid.^ lib. VI^ p. 291.)

2. Per idem tempus Chilpericus rex scripsit indiculum , ut sancta Trinitas non in perso-

narum distinctione , sed tantum Deus nominaretuv ; adserens indigniim esse ut Deus

,

persona, sicut homo carneus, nominaretur... Quumque li£ec mihi recitari jussisset, ait...

(Ibid., p. 259.)
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580 (le toutes apres celle d'Arius, parce que, comme cette derniere, elle

semblait s'appiiyer sur une base rationnelle '. Soit que le roi eut

puise dans ses lectures la doctrine qu'il renouvelait, soit qu'il y fiH

arrive de lui-meme par abus de raisonnement, il etait alors aussi

convaincu de tenir la verite du dogme chretien, que glorieux de

I'avoir savamment exposee. Les signes de repugnance, de plus en

plus visibles, qui ecliappaient a I'eveque, le surprirent et I'irri-

terent au dernier point. Melant a la vanite du logicien qui croit

avoir pleinement raison le despotisme qui ne souffre point qu'on

lui resiste, il prit le premier la parole, et dit d'un ton brusque :

« Je veux que vous croyiez cela, toi et les autres docteurs de

« I'Eglise'^. »

A cette declaration imperieuse,'Gregoire, rappelant en lui-meme

son calme et sa gravite liabituelle, repondit : « Tres-pieux roi, il

« conviont que tu abandonnes cette erreur, et que tu suives la doc-

a trine que nous ont laissee les apotres, et apres eux les Peres de

« I'Eglise, qu'Hilaire, eveque de Poitiers, et Eusebe, eveque de Ver-

« ceil, ont enseignee, et que toi-meme tu as confessee au bapteme^.

« — Mais je sais bien, repliqua Hilperik, dont I'assurance prenait

un accent de mauvaise humeur, je sais bien que, dans cette cause,

« Hilaire et Eusebe sont pour moi de puissants ennemis. » Quelque

provocante que fiit cette saillie d'orgueil depite, Gregoire ne s'en

emut pas ; il reprit avec le meme calme : « Tu dois prendre garde a

« n'offenser ni Dieu ni ses saints ' ; » et, passant a une exposition

de la croyance orthodoxe telle qu'il aurait pu la prononcer du haut

de la chaire, il ajouta : « Sache qu'a les considerer dans leurs per-

« sonnes, autre est le Pere, autre le Fils, autre le Saint-Esprit. Ce

« n'est point le Pere qui s'est fait chair, non plus que le Saint-

« Esprit; c'est le Fils, afin que, pour la redemption des hommes.

1. Voycz Fleury, Hist, ecrlesiast., t. II, p. 338.

2. « Sic, inquit, volo ut tu et reliqui doctores Ecclesianim credatis. » (Greg. Turoii,

Hist. Franc, lib. V, apud Script, rer. galliv. et francic, t. II, p. 259.)

3. Cui ego respondi : « Hac credulitate relicta, pie rex , hoc te oportet sequi quod nobis

i( post apostolos alii doctores Ecclesiie reliquerunt... » (Ibid.)

4. ... Obsprvarc te convenit, iicque Doum, iiequc sanctos ejus habere olTeusos. ^^Ibid.)
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« celui qui etait fils de Dieu devint aussi fils d'lme vierge. Ce n'est ssi

« point le Pere qui a souffert la passion, ce n'est pas I'Esprit-Saint;

« c'est le Fils, afin que celui qui s'etait fait chair en ce monde fut

« offert en sacrifice pour le monde. Quant aux personnes dont tu

« paries, ce n'est point corporellement, mais spirituellement, qu'elles

« doivent s'entendre, et ainsi, bien qu'en realite elles soient au

« nombre de trois, il n'y a en elles qu'une seule gioire, une seule

« eternite, une seule puissance '. »

Cette espece d'instruction pastorale fat interrompue par le roi qui,

ne voulant plus rien ecouter, s'ecria avec emportement : « Je ferai

« lire cela a de plus savants que toi, et ils seront de mon avis'. »

Gregoire fut pique du propos, et, s'animant de son cote jusqu'a I'ou-

bli de la circonspection, il repartit : « II n'j aura pas un liomme de

« savoir et de sens, il n'j aura qu'un fou qui veuille jamais admettre

« ce que tu proposes ^ » L'on ne pent dire ce qui se passa alors dans

I'ame de Hilperik; il quitta I'eveque sans prononcer une parole; mais

un fremissement de colere fit voir que 16 roi lettre et theologien

n'avait rien perdu de la violence d'liumeur de ses ancetres. Quelques

jours apres, il tit I'essai de son livre sur Salvius, eveque d'Albj, et

cette seconde tentative n'ayant pas mieux reussi que la premiere, il

se decouragea aussitot, et abandonna ses opinions sur la nature

divine avec autant de facilite qu'il avait d'abord mis d'obstination

ales soutenir*.

II ne restait plus aucun vestige de cette grave dissidence, lorsque, 531

en I'annee 581, le roi Hilperik clioisit pour habitation d'ete le do-

maine de Nogent, sur les bords de la Marne, pres de son confluent

1. « Nam scias, quia in persona aliter Pater, aliter Filiiis, alitor Spiritus sanctus. Non

« Pater adsumsit carnem, neque Spiritus sanctus, sed Filius... De personis vero quod ais,

« non corporaliter, sed spiritaliter sentiendum est... » (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V,

apud Script, rer. gallic, el francic, t. II, p. 259.)

2. At ille commotus ait : « Sapientioribus te htec pandam qui mibi consentiant. (Ibid.)

3. Et ego : « Nunquam erit sapiens, sed slultus^ qui liEec qua; proponis sequi voluerit. »

(Ibid.)

4. Ad hoec ille frendens, siluit. Non post multos vero dies adveniente Salvio Albigensi

cpiscopo, hffic ei priBcepit recenseri... Quod ille audiens, ita respuit, ut si chartam, in qua

hasc scripta tenebantur, potuisset adtingere. in frusta discerpcret. Et sic rex ab liac inten-

tione quievit. (Ibid., p. 259 et 260.)
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581 avec la Seine. L'eveqiie de Tours, parfaitement reconcilie, vint sa-

ltier le roi a sa nouvelle demeure, et pendant qii'il y sejournait, iin

grand evenement fit diversion a la raonotonie habitiielle de la vie

interieure dii palais '. Ce i"ut le retour d'une ambassade envoyee a

Constantinople pour feliciter I'empereur Tibere, successeur de Justin

le Jeune, de son avenement au trone. Les ambassadeurs, charges

des presents du nouvel empereur pour le roi Hilperik, etaient reve-

nus en Gaule par mer; mais au lieu de debarquer a Marseille, ville

que se disputaient alors le roi Gonthramnet les tuteurs du jeune roi

Hildebert, lis avaient prefere, corame plus sur pour eux, un port

etranger, celui d'Agde, qui appartenait au rojaume des Goths ^.

Assailli par une tempete en vue de la cote de Septimanie, leur na-

vire echoua sur des brisants, et, tandis qu'eux-memes se sauvaient

a la nage, toute la cargaison fut pillee par les habitants du pays.

Heureusement rofficier qui gouvernait la ville d'Agde au nom du

roi des Goths crut qu'il etait de son devoir ou de sa politique d'inter-

venir, et il fit rendre aux Franks, sinon tout leur bagage, au moins

la plus grande partie des riches presents destines a leur roi '.

lis arriverent ainsi au palais de Nogent, a la grande joie de

Hilperik, qui s'empressa de faire etaler, devant ses leudes et ses

hdtes, tout ce qui venait de lui etre rerais de la part de I'empe-

reur, en etofi'es precieuses, en vaisselle d'or et en ornements de toute

espece *.

Parmi un grand nombre d'objets curieux ou magnifiques, ce que

I'eveque de Tours considera avec le plus d'attention, peut-etre parce

qu'il se plaisait a y voir un symbole de la souverainete civilisee, ce

1. Tunc ego Novigentum villam ad occursum regis abiei'am... (Greg. Turou. Hisl.

Franc, lib. VI, apud Script, rer. gallic, ft francic., t. II, p. 26^.) — Ailriani Valesii, Her.

francic, lib. XI, t. II, p. 125.

2. ... Legati Cliilperici regis, qui ante triennium ad Tiberium imperatorem abierant,

regressi sunt non sine gravi danuio atque labore. Nam quum Massiliensem portuni propter

regum discordias adire ausi non essent... (Ibid.)

3. lies autem quas undii^ littori invexerant , incobo rapuerant : ex (iiiibus quod melius

fuit recipientes ad Cbilpericuni regem retuleniut. Malta tameu ex his Agatbenses secum

retinuerunt. (Ibid.)

4. Malta autem et alia ornamenta, qua- a legatis sunt exhibita, osteiidit. (Ibid.)
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furent de grands medallions d'or portant sur une face la tete de I'em- ssi

pereur avec cette legende : tibere constantin toujours auguste,

et sur Taiitre un char a quatre chevaux monte par une figure ailee,

avec ces mots : gloire des romains. Chaque piece etaitdu poids d'une

livre, et elles avaient ete frappees en memoire des commencements

du nouveau regne*. En presence de ces splendides produits des arts

de I'empire et de ces signes dela grandeur imperiale, le roi de Neus-

trie, comme s'il eut craint pour lui-meme quelque facheuse compa-

raison, se piqua de montrer des preuves de sa propre magnificence.

II fit apporter et placer a cote des presents que contemplaient ses

leudes, les uns avec un etonneinent naif, les autres avec des regards

de convoitise, un enorme bassin d'or, decore de pierreries, qui ve-

nait d'etre fabrique par son ordre. Ce bassin, destine a figurer sur

la table rojale dans les grandes solennites, ne pesait pas moins de

cinquante livres '^. A sa vue, tous les assistants se recrierent d'admi-

ration sur le prix de la matiere et sur la beaute du travail. Le roi

gouta quelque temps en silence le plaisir que lui causaient ces

eloges, puis il dit avec une expression de contentement et d'orgueil

:

« J'ai fait cela pour donner de I'eclat et du renom a la nation des

« Franks, et si Dieu me prete vie, je ferai encore beaucoup de

« choses^ »

Le conseiller et I'agent de Hilperik, dans ses projets de luxe royal

et dans ses achats d'objets precieux, etait un juif de Paris, nomme

Prisons. Get liorame, que le roi aimait beaucoup, qu'il mandait sou-

vent aupres de lui, et avec qui meme il descendait jusqu'a une sorte

de familiarite, se trouvait alors a Nogent ^. Apres avoir donne quel-

1. Aureos etiam singularum librarum poudere, quos imperator niisit, ostendit, habentes

ab una parte iconem imperatoris pictam , et scriptum in circulo , tiberii. CONStantini.

PEKPETCI. AUGUSTI : ab alia vero parte habentes quadrigam et ascensorein, continen-

tesque scriptum, gloria, romanorcm. (Greg. Turon. Hist, franc, lib. V. apud Script, rer.

gallic, et francic, t. II, p. 266.)

2. Ibique nobis rex missoriura maguum, quod ex auro gemmisque fabricaverat in quin-

quagiuta librarum pondere^ ostendit. (Ibid.)

3. « Ego liaic ad exornandam atque nobilitandam Francorum gentem feci. Sed et plu-

(I rima adhuc, si vita comes faerit^, faciara. » (Ibid.)

4. ... Judajus quidam , Priscus nomine, qui ei ad species coemendas familiaris erat...

(Ibid., p. 267.)

58
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581 ({ue temps a la surveillance des travaux et au recensement des pro-

(luits ap^ricolos dans son grand domaine sur la Marne, Hilperik eut

la fantaisio d'aller s'etablir a Paris, dans I'ancien palais imperial,

dont les debris subsistent encore an midi de la cite, sur la rive gau-

che de la Seine. Le jour du depart, au moment ou le roi donnait

Tordre d'atteler les chariots de bagage dont il devait suivre la file a

cheval avec sesleudes, I'eveque Gregoire vint prendre conge de lui;

<^t pendant que I'eveque faisait ses adieux, le juif Priscus arriva pour

faire aussi les siens *. Hilperik, qui ce jour-la etait en veine de bon-

homie, prit en badinant le juif par les cheveux, et, le tirant douce-

ment pour lui faire incliner la tete, il dit a Gregoire : « Viens, pretre

«de Dieu, et impose-lui les mains '-. »

Comme Priscus se defendait et r^culait avec effroi devant une be-

nediction qui, selon sa croyance, I'eut rendu coupable de sacrilege,

le roi lui dit : «Oh! esprit dur, race toujours incredule qui ne com-

« prend pas le fils de Dieu que lui a promis la voix de .ses prophetes,

« qui ne comprend pas les mjsteres de I'Eglise figures dans ses sa-

« crifices ^! » En proferant cette exclamation, Hilperik lacha les che-

veux du juif etle laissa libre; aussitot celui-ci, revenu de sa frayeur

et rendant attaque pour attaque, repondit : « Dieu ne se marie pas,

« il n'en a aucun besoin, il ne lui nait point de progeniture, et il ne

« souffre point de compagnon de sa puissance, lui qui a dit par la

« bouche de Moise : « Voyez, voyez
,
je suis le Seigneu?', et il ny a pus

a d'autre Dieu que moi! C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre, moiqui

« frappe etquigueris^. »

Loin de se sentir indigne d'une telle hardiesse de paroles, le roi

Hilperik fut charme que ce qui d'abord n'avait ete qu'un jeu lui

1. Igitur Cliilpericus rex... impedimenta moveri pnxjcipiens , Parisius venire clispouit.

Ad quern quum jam valedicturus accederem , Judiuus quidam... advenit. (Greg. Turon.

Hist. Franc, lib. V, apiid. Script, rer. gallic, et francic, t. II, p 267.)

2. Cujus ctesarie rex blande adprehensa mauu , ait ad me, dicens : w Veni^ sacordos

Dei, et impone manum super eum. » (Ibid.)

3. Illo autom renitente , ait rex : « mens dura, et goucratio semper incredula, qu.r

nou intelligit Dei Filium sibi Prophetarum vocibus repromissum... » (Ibid.)

4. ... Judasus ait : « Deus non eget conjugio, nequo prole ditutur, neque uUum con-

« sortem regni liabere patitur... » (Ibid.)
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fournit I'occasion de faire briller, dans une controverse en regie, sa

science theologique, pure cette fois de tout reproche d'lieresie. Pre-

nant Fair grave et le ton repose d'un docteur ecclesiastique instrui-

sant des catechumenes, il repliqua : « Dieu a engendre spirituellement

« de toute eternite un fils qui n'est pas plus jeune d'age que lui, ni

« moindre en puissance, et dont lui-meme a dit : Je vous ai engendre

« de mon sein uvont I'etoile da jour. Ce fils ne avant tons les siecles, il

« I'a envoye, dans les siecles derniers, au monde, pour le guerir, se-

ct Ion ce que dit ton prophete : Il envoya son verbe et il les guerit. Et

« quand tu pretends qu'il n'engendre pas, ecoute ce que dit ton pro-

« phete parlant au nom du Seigneur : Moi qui foJs enfanier les autres,

« estce que je n'enfanterai pas aussil Or il entend cela du peuple qui

« devait renaitre en lui par la foi *. » Le juif, de plus en plus enhardi

par la discussion, repartit : « Est-il possible que Dieu ait ete fait

« homme, qu'il soit ne d'une femme, qu'il ait subi la peine des verges

« et qu'il ait ete condamne a mort ^ ? »

Cette objection, qui s'adressait a ce que le raisonnement humain

a de plus elementaire, et pour ainsi dire de plus grossier, toucha

I'esprit du roi par I'un de ses cotes faibles ; il parut etonne, et,

ne trouvant rien a repondre, il demeura silencieux. C'etait pour

I'eveque de Tours le moment d'intervenir': «Si le fils de Dieu, dit-

« il a Priscus, si Dieu lui-meme s'est fait homme, c'est a cause de

« nous, et nullement par une necessite qui lui fut propre ; car il ne

« pouvait racheter I'homme des chaines du peche et de la servitude

« du demon, qu'en se revetant de I'liumanite. Je ne prendrai pas

« mes temoignages des evangiles et des apotres, auxquels tu ne crois

« pas, mais de tes livres memes, afin de te percer de ta propre epee,

1. Ad haec rex ait : Deus ab spiritali utero Filium genult sempiternum , non setate

« juniorem^ non potestate minorem, de quo ipse ait... Quod autem ais
,
quia ipse non

« gereret, audi Prophetam tuum dicentem ex voce Dominica... » (Greg. Turon. Hist. Franc,

lib. VI, apud Script, rer. gallic, el francic, t. II, p. 267.)— Psal. Cix, 3.— Psal. civ, 20.

— Isaie, Lxvi^ 9.

2. Ad hsec Judaeus respondit : Numquid Deus homo fieri potuit, aut de muliere nasci,

« verberibus subdi, morte damnari? » (Ibid.)

3. AdliEec rege tacente, in medium me ingerens dixi... (Ibid.)
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SHI « commo on (lit qiraiitrefois David tua Goliath '. Apprends done d'un

' « de tes prophetes que Dieu devait se faire homme : Dieu est homme,

« dit-il, et qui ne le connait pas I et ailleurs : Cest lui qui est notre Dieu,

« il n'lj en a pas d'autre que lui; c'est lui qui a trouve toules les voies de la

« science, et qui I'a donnee a Jacob son serviteur et a Israel son bien-aime;

« apt'h cela il a ete vu sur la terre et il a vecu avec les honimes. Sur ce

« qu'il est ne d'une vierge, ecoute pareillement ton prophete lors-

M qu'il dit : Void qiiune vierge concevra et quelle enfantera un fils a qui

(( fort donnera Ic nom d'Emmanuel^ c'est-d-dirc Dieu avec nous. Et sur ce

« qu'il devait etre battu de verges, perce de clous et soumis a d'au-

« tres peines ignominieuses, un autre prophete a dit : lis out perce

« mes mains et mes pieds, et ils se sont partage nies vetements. Et encore:

« lis inont donne du fiel pour ma nounnture, et dans ma soif ils niont

« abreuve de vinaigre^. »

« — Mais, repliqua le juif, qu'est-ce qui obligeait Dieu a souffrir

« de pareilles choses? » L'eveque put voir a cette demande qu'il

avait ete peu compris , et peut-etre mal ecoute ; cependant il reprit,

sans teraoigner aucune impatience'^: « Je te I'ai deja dit; Dieu

« crea Thomme innocent; mais circonvenu par les ruses du serpent,

« riiomme prevariqua contre I'ordre de Dieu, et, pour cette faute,

« expulse du sejour du paradis, il fut assujetti aux labeurs de ce

« monde. C'est par la mort du Christ, fils unique de Dieu, qu'il a ete

« reconcilie avec le pere ^ ».

« — Mais, repliqua encore le juif, est-ce que Dieu ne pouvait pas

« envojer des prophetes ou des apotres pour ramener I'liomme

1. « ... Ut Dens, Dei Filius, homo ficret, non su;\?, seJ nostrce necessitatis exstitit causa...

M Ego vero non de Evaugeliis et Apostolo^ qute non credis, sed de tuis libris testimonia

« prffibens, proprio te mucroiie confodiam, sicut quondam David Goliam legitur truci-

« dasse. » (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. vi , apud Script, rer. gallic, et francic, t. II.

p. 287.)

2. « Igitur qnol Deus homo futurus esset, audi Prophotani tunm... Quod autem de Yir-

« gine nascltur, audi similiter Prophetam tuum dicentem... » (Ibid.) — Baruch , m, 36,

37, 38. — Isaie, vu, 14. — Matth., i, 23. — Psal., xxi, 17. — P.in/., Lxviii, 22.

3. Judceusad hac rjsp )ndit : « Qudc Deo fuit necessitas, ut ista patcrotur? » Cui ego...

(Greg. Turon. loc. sup. cit., ]>. 268.)

4. « Jam dixi tibi, l^eus huniiueni crcavit innoxium, sed astu serpeutis circumveutus... »

(Ibid.i
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« dans la voie du salut, sans que lui-meme s'humiliat jusqu'a etre 5si

« fait chair*?» L'eveque, toujours calme et grave, repondit : « Le

« genre liumain n'a cesse de pecher des le commencement : ni

« I'inondation du deluge, ni I'incendie de Sodome, ni les plaies de

« I'Egypte, ni le miracle qui a ouvert les eaux de la mer Rouge et

« celles du Jourdain, rien de tout cela n'a pu I'effrajer. II a toujours

« resiste a la loi de Dieu, il n'a point cru les proplietes, et non-seu-

« lement il n'a point cru, mais il a mis a mort ceux qui venaient lui

« preclier la penitence. Ainsi done, si Dieu lui-meme n'etait des-

a cendu pour le raclieter, nul autre n'eiit pu accomplir I'ceuvre de

« cette redemption ^. Nous avons ete regeneres par sa naissance,

« laves par son bapteme, gueris par ses blessures, releves par sa re-

ef surrection, glorifies par son ascension, et pour nous faire entendre

« qu'il devait venir apportant le remede a nos maux, un de tes pro-

« phetes a dit : Nous sommes redevenus sains par ses meurtrissw^es. Et

« ailleurs : // portera nos peches, et il priera pour les violateurs de la loi.

(t Et encore : // sera mene a la mort comme une brebis quon va egorger ; il

« demeurera en silence sans ouvrir la bouche, comme I'agneau est muet

« devant celui qui le tond; il est mort dans les doui.eurs, condamne par j\ige-

« ment. Qui racontera sa generation ? Son nom est le Seigneur des armees.

« Jacob lui-meme, de qui tu te vantes d'etre issu, benissant son fils

« Juda, lui dit comme s'il eut parle au Christ, fils de Dieu : Les

« enfants de totre phe vous adoreront. Juda est un jeune lion ; voiis vous

« etes leve, mon fils, pour alter a la proie, et vous vous etes couche pour

« dormir comme un lion; qui osera le reveiller'^1 »

Ces discours, logiquement peu suivis, mais empreints, dans leur

desordre, d'un certain caractere de grandeur, ne produisirent aucun

1. (( ... Non poterat Deus mittere Prophetas aut Apostolos, qui eum ad viam revocareut

(c salutis, nisi ipse liumiliatus fuisset in carne? » (Greg. Turon. Hist. Franc. , lib. VI, apud

Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 268.)

2. Ad hiEC ego : « A principio genus semper deliquit humauum, quem numquam terruit

II nec submersio diluvii, nee incendium Sodomse, nee plagaa ^Egypti... » (Ibid.)

3. Quod autera morbis nostris mederi venturus erat , Propheta tuus ait... De hoc et

Jacob ille, de cujus te jactas venisse generatione, in ilia filii sui Judaj benedictione, quasi

ad ipsum Cliristum Filium Dei loqueus, ait... (Ihid.)— Isare, LUI, 5.— Ibid., 12. —Ibid.,

VII, 8.— Ibid
, Liv, 5. — Genes., XLix, 8 et 9. — Ibid., 12.
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581 effet sur Tesprit du juif Priscus; il cessa de soutenir la dispute, mais

sans se montrer aucunement ebranle dans sa croyance '. Quand le

roi vit qu'il se taisait de rair d"un homme qui ne veut rien ceder, il

se tourna vers I'eveque de Tours et dit : « Saint pretre, que ce mal-

« heureux se passe de ta benediction, moi je te dirai ce que Jacob

« disait a I'ange avec lequel il s'entretenait : Je ne vous laisserai point

« aller que vous ne mayez heni^. » Apres ces paroles, qui ne manquaient

ni de grace, ni de dignite, Hilperik demanda de I'eau pour que

I'eveque et lui se lavassent les mains ; et lorsque tons deux se furent

laves, Gregoire, posant sa main droite sur la tete du roi, prononca la

benediction au nom du Pere, du Fils et du Saint-Esprit '.

II y avait la, sur une table, du pain, du vin, et probablemcHt aussi

differents mets destines a etre offerts aux personnes de marque qui

venaient faire au roi leurs salutations de depart. Suivant les regies

de la politesse franke, Kilperik invita I'eveque de Tours a ne pas se

separer de lui sans avoir pris quelque chose a sa table.. L'eveque prit

un morceau de pain, fit dessus le signe de la croix, puis I'ayant

rompu en deux parts, il en garda une, et presenta I'autre au roi, qui

mangea debout avec lui. Ensuite, tous les deux s'etant verse un peu

de vin, ils burent ensemble, en se disant adieu \ L'eveque se disposa

a reprendre la route de son diocese; le roi monta a cheval au milieu

de ses leudes et de ses gens de service, escortant, avec eux, le cha-

riot convert qui portait la reine et sa fille Rigonthe. C'etait a ces

deux personnes que se trouvait alors reduite la famille royale de

Neustrie, naguere si nombreuse. Les deux fils de Hilperik et de

Fredegonde etaient morts I'annee precedente, emportes par une

epidemic : le dernier des fils d'Audowere avait peri presque en meme

1. HiBC et alia nobis dicentibus, luiuquam compunctus est miser ad credendum. (Greg.

Tin-on. loc. sup. cit.)

2 Tunc rex silente illo, quum videret eum his sermonibus non oompungi, ad me con-

versus, postulat nt accepta benedictione discederet. Ait enim : « Dicam , inquit, tibi , o

Sacerdos, quod Jacob dixit ad Angelum... » (Ibid.) — Genhs., xxxii, 26.

3. Et Iiajc dicens, aquam nianibus porrigi jubet, quibus ablutis, facta oratione... (Greg.

Tnron. loc. sup. cit.)

4 Accepto pane gratias Doo agcntcs, ct ipsis accepimus, ct regi porreximns, bans-

toque mero, vale dicentes discessinius. (Ibid.)
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temps par une catastrophe sanglante, dont les sombres details feront 58.

le sujet du prochain recit '.

Cette scene de controverse religieuse, si bizarrement proYoquee

par uii trait de badinage, avait, a ce qu'il semble, laisse une forte

impression dans I'esprit du roi Hilperik. Durant son sejour a Paris,

il ne put s'empecher de reflechir profondement a I'impossibilite do

convaincre les juifs et de les attirer dans le sein de I'Eglise en rai-

sonnant avec eux. Ces reflexions continuerent meme de le preoccu-

per au milieu de grands embarras politiques, et des soins de la

guerre de conquete qu'il poursuivait sur sa frontiere du midi ^
;
elles 582

eurent pour resultat, en I'annee 582, une preception royale qui or-

donnait que tous les juifs domicilies a Paris fussent baptises. Ce de-

cret, adresse, dans le style ordinaire, au comte ou juge de la ville,

se terminaitpar une formule de I'invention du roi, formule vraiment

barbare, qu'il avait coutume d'employer, tantot comme une sorte

d'epouvantail, tantot avec I'intention serieuse de s'y conformer a la

lettre : « Si quelqu'un meprise notre ordonnance, qu'on le chatie en

lui crevant les yeux^. »

Frappes de terreur, les juifs obeirent et allerent a I'eglise rece-

voir I'instruction chretienne. Le roi se fit une gloire puerile d'assis-

ter, en grande pompe, aux ceremonies de leurbapteme*, etmeme de

tenir sur les fonts plusieurs de ces convertis par force. Un liomme

pourtant osa lui resistor et refuser de faire abjuration ; ce fut ce

meme Prisons, dont la defense logique avait ete si opiniatre. Hilpe-

rik se montra patient; il tenta de nouveau sur I'esprit du raisonneur

qui lui avait tenu tete les moyens de persuasion ^ ; mais, apres une

1. Res vero, ascenso equite^ Parisiits est regressus, cum conjuge et filia et omni familia

sua. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VI, apud Script, rer. gallic, el francic, t. II, p. 286.)

2. Voyez troisieme et cinquieme Eecits.

3. Rex vero Cliilpericus mullos Judffioriim eo anno baptizari proccepit... (Greg. Turon.,

loc. sup. cit., p. 27-5.)— Et in prseceptionibus
,
quas ad juJices pro suis utilitatibus diii-

gebat, li»c addebat : « Si quis pra3cepta nostra contemserit, oculorum avulsione mu!c-

tetur. (Ibid., p. 291.)

4. ... Ex quibus plures excepit e sancto lavacro. (Ibid., p. 275.)

5. Priscus vero ad cognoscendam veritatem nulla penitus potuit ratione deflecti. (Ibid.,

p. 27ti.)
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582 conferenco inutile, in-ite de voir, pour la seconde (bis, son eloquence

en defaut, il s'ecria : « S'il ne veut pas croire de bon gre, je le ferai

a bien croire malgre lui '. » Le juiC Priseus, jete alors en prison, ne

perdit pas courage; protitant avec adresse de Tintinie connaissance

qu'il avait du caractere du roi, 11 le prit par son faible, et lui fit

offrir de riches presents, a condition d'obtenir en echange un pen de

repit. Son fils, disait-il, devait prochainement epouser une juive de

Marseille, il ne lui fallait que le temps de conclure ce mariage, apres

quoi il se soumettrait comme les autres et changerait de religion*.

Que le pretexte iut vrai et la promesse sincere, Hilperik s"en inquieta

peu, et, I'appat de Tor calmant tout a coup sa manie de proselytisme,

il fit mettre son marchand juif en liberte. Aiusi Priscus demeura

seul pur d'apostasie et calme de conscience parmi ses coreligion-

naires, qui, agites en sens divers par le reraords et par la crainte,

s'assemblaient secretement pour celebrer le jour du sabbat, et, le

lendemain, assistaient comme Chretiens aux offices de TEglise^

Parmi ceux des nouveaux convertis que le roi Hilperik avait ho-

nores de la faveur de sa paternite spirituelle se trouvait un certain

Phatir, originaire du rojaume des Burgondes, et recemraent etabli

a Paris. Get homme, d'un caractere sombre, n'eut pas plus tot abjure

la foi de ses ancetres, qu'il en concut un profond regret ; le sentiment

de I'opprobre oii il se vojait tombe lui devint bientot insupportable.

L'amertume de ses pensees se tourna en jalousie violente contre

Priscus, qui, plus lieureux que lui, pouvait marcher la tete haute,

exempt de la honte et du tourment qui rongeait le cosur d'un apos-

tat*. Cette haine, nourrie sourdement, s'accrut jusqu'a la frenesie,

1. Tunc iratus Vex, jussit cum custodiw mancipari, scilicet ut quem credere voluntarie

non poterat, saltern credere faceret vel invitum. (Greg. Turoii. Hist. Franc, lib. VI^ apud

Script, rer. ijalliv. et francic, t. II, p. 275.)

2. Sed ille^ datis quibusdani muneribus^ spatium postulat, donee filius ejus Massilionsem

Hebrajam accipiat : pollicetur dolose se deinceps quaj rex jiisserat iniplctunim. (Ibid.)

3. Nonnulli tamen eorum corpore tantum, non cordo abluti, ad ipsani cpiam prius per-

fidiam liabucrant, Deo mentiti regressi sunt, ita ut et sabbatum observare^ et diem Domi-

nicani lionorare viderentur. (Ibid., p. 275-276.)

4. Interca oritur intentio inter ilium et Phatirem ex Judfco conversum, qui jam regis

filius erat ex lavacro. (Ibid.)
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et Phatir resolut d'assassiner celui dont il enviait le bonheur. Chaque 582

jour de sabbat, Priscus allait accomplir en secret les rites du culte

judaique dans ime maison ecartee au sud de la ville, sur I'une des

deux voies romaines dont le point de rencontre se trouvait a peu de

distance du petit pont. Phatir forma le projet de I'attendre au

passage, et, menant avec lui ses esclaves armes de poignards et

d'epees, il se posta en embuscade sur une place qui etait le parvis de

la basilique de Saint-Julien. Le malheureux Priscus, ne se doutant

de rien, suivit sa route ordinaire; selon I'usage des juifs qui se ren-

daient au temple, il n'avait sur lui aucune espece d'armes, et portait

none autour de son corps, en guise de ceinture, le voile dont il devait

se couvrir la tete durant la priere et le chant des psaumes '. Quelques-

uns de ses amis I'accompagnaient, mais ils etaient, comme lui, sans

moyens de defense. Des que Phatir les vit a sa portee, il tomba sur

eux, I'epee a la main, suivi de ses esclaves qui, animes de la fureur

de leur maitre, frapperent sans distinction de personnes, et firent

un meme carnage du juif. Priscus et de ses. amis. Les meurtriers,

gagnant aussitot I'asile le plus sur et le plus proclie, se refugierent

ensemble dans la basilique de Saint-Julien "^.

Soit que Priscus jouit parmi les habitants de Paris d'une grande

consideration, soit que la vue des cadavres gisant sur le pave eut

suffi pour soulever I'indignation publique, le peuple s'ameuta sur le

lieu ou ces meurtres venaient d'etre commis, et une foule conside-

rable, poussant des cris de mort contre les assassins, cerna de tons

cotes la basilique. L'alarme fut telle parmi les clercs gardiens de

I'eglise, qu'ils envojerent en grande hate au palais du roi demander

protection et des ordres sur ce qu'ils devaient faire. Hilperik fit
.

'

repondre qu'il voulait que son filleul Phatir eut la vie sauve, mais

que les esclaves devaient tous etre mis hors de I'asile et punis de

1. Quumque die sabbati Priscus prtecinctus orario, nullum in manus ferens ferramen-

tum^ Mosaicas leges quasi impleturus, secretiora competeret... (Greg. Turon. Hist. Franc,

lib. V, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 27fi.)

2. ... Subito Phatir adveniens, ipsum gladio cum sociis qui aderant jugulavit. Quibus

interfectis, ad basilicam sancti Juliani cum pueris suis, qui ad propinquam plateam erant,

confugit. (Ibid.)
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i8'2 raort. Ceux-ci, fuleles jusqu'au bmit an maitre qu'ils avaient servi

dans le mal commo dans le bieii, lo vircMit, sans murmurer, s'evader

seul par le secours des clercs, et ils se preparerent a niourir '. Pour

echapper aux soiiffrances dont les menaoait la colere du peuple, et a

la torture qui, judiciairement, devait preceder leur supplies, ils

resolurent d'un accord unanime que I'un d'entre eux tuerait les

autres, puis se tuerait lui-meme de son epee, et ils nommerent par

acclamation celui qui devait faire I'office de bourreau. L'esclave

executeur de la volonte commune frappa ses compagnons I'un apres

I'autre; mais quand il se vit seul debout, il hesita a tourner le fer

contre sa poitrine -. Un vague espoir d'evasion, ou la pensee de

vendre au moins cherement sa vie, .le poussa a s'elancer hors de la

basilique, au milieu du peuple ameute. Brandissant son epee, d'oii

le sang degouttait, il tenta de se faire jour a travers la foule; mais

apres quelques moments de lutte il fut ecrase par le nombre, et perit

cruellement mutile ^. Phatir sollicita du roi, pour sa propre surete,

la permission de retourner dans le pays d'ou il etait venu. II partit

pour le royaume de Gonthramn; mais les parents de Priscus se

mirent en route sur ses traces, I'atteignirent, et, par sa mort, ven-

gerent celle de leur parent *.

Pendant que ces clioses se passaient a Paris, vers la fin de I'annee

S82, un evenement inattendu mit en rumeur la ville de Tours, assez

paisible depuis trois ans, sous le gouvernement de son nouveau

comte, Eunonius. Leudaste, I'ex-comte, y reparut, non plus d'une

fa9on mysterieuse, mais publiquement, avec ses airs habituels de

confiance et de presomption. II etait porteur d'un edit royal qui lui

accordait la faculte de faire revenir sa femme d'exil, de rentrer dans

1

.

Quumque ibiJcm rcsiJercnt , audiunt quod rex , dominum vita oxcessura , famulos

tiinquam mulefactores a basilica tractos
,
jubei'et iuteriici. (Greg. Turou. Hist. Franc,

lib. VI, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 276.)

2. Tunc umis ex bis evagiuato gladio, doniiuo siio jam fugato, socios suos interficit...

(Ibid.)

3. ... Ipse postmodiim cum gladio de basilica cgressus : sed, inrucute super se populo,

crudeliter interfectus est. (Ibid.)

4. Phatir autem , accopta licoutia, ad regnum Guutcbramui, undo vonerat, est regres-

sus : sod noil post iiiultos dies a parentibus Prisci interfectus est. (Ibid.)
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ses biens immeiibles, et cVhabiter son ancien domicile '. Cette faveur, 582

qui lui semblait le premier pas vers une fortune nouvelle, il la devait

aux sollicitations des nombreux amis qu'il comptait a la cour parmi

les chefs de race franke, dont le caractere turbulent sympathisait

avec le sien. Durant pres de deux ans, ils n'avaient cesse d'obseder

de leurs instances, tantot le roi Hilperik, tantot les eveques du con-

cile de Braine, tantot Fredegonde elle-meme, devenue plus acces-

sible ^ leur influence depuis la mort des deux fils sur lesquels s'ap-

pujait sa fortune. Cedant a un besoin de popularite, et faisant plier

devant I'interet du moment sa haine et ses desirs de vengeance, elle

consentit pour sa part a ce que Thomme qui I'avait accusee d'adul-

tere fiat releve de I'excommunication prononcee contre lui. Sur cette

parole d'oubli et de pardon, les amis de Leudaste se mirent en cam-

pagne pour solliciter plus vivement Tindulgence des eveques. lis

allerent de Tun a I'autre, les priant d'apposer leur nom au bas d'un

ecrit, sous forme de lettre pastorale, qui portait que le condamne de

Braine serait recu dorenavant dans la paix de TEgiise et dans la

communion chretienne. On parvint a recueillir de cette maniere

I'adhesion et les signatures d'un assez grand nombre d'eveques

;

mais, soit par une sorte de discretion, soit par crainte de ne pas

reussir, aucune demarche ne fut faite aupres de celui que Leudaste

avait voulu ruiner par ses accusations mensongeres.

Aussi Gregoire fut-il singulierement surpris d'apprendre que son

plus grand ennemi, excommunie par un concile et proscrit par le

roi, revenait, avec une lettre de grace, habiter le territoire de Tours.

II le fut encore davantage, lorsqu'un envoje de Leudaste vint lui

presenter la lettre signee par les eveques, et le prier de consentir

avec €ux a la levee de I'excommunication '^. Soupconnant quelque

nouvelle fraude inventee pour le compromettre, il dit au messager :

« Peux-tu me montrer aussi des lettres de la reine, a cause de la-

1. ... Leudastes in Turonicum cum prsecepto regis adveiiit, ut uxorem reciperet, ibique

commoraretur. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VI, apud Script, rer. gallic, et francic,

t. II, p. 282.)

2. Sed et robis epistolam sacerdotum manu subscriptam detulit, ut in communionem

reciperetur. (Ibid.)
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58J « quelle, surtout, il a ete separe de la communion chretienne ? » La

reponse fut negative, et Gregoire reprit : « Quand j'aurai vu des

« ordres de la reine, je le recevrai sans retard dans ma communion '.

»

Le prudent eveque ne s'en tint pas a ces paroles ; il fit partir un

expres charge d'aller s'infornier, en son nom, de I'autlienticite de la

piece qui lui avait ete presentee, et des intentions de la reine Frede-

gonde. Celle-ci repondit a ses demandes par une lettre ainsi concue :

« Pressee par beaucoup de gens, je n'ai pu faire autrement que de

« lui permettre de se rendre a Tours ; maintenant je te prie de ne

« point lui accorder ta paix, et de ne point lui donner de ta main les

« eulogies, jusqu'a ce que nous ajons pleineraent avise a ce qu'il

« convient de faire'. »

L'eveque Gregoire connaissait le style de Fredegonde ; il vit clai-

reraent qu'il s'agissait pour elle, non de pardon, mais de vengeance

et de meurtre*. Oubliant ses propres griefs, il eut compassion de

riiomme qui naguere avait complete sa ruine et qui allait se livrer

lui-meme, faute de jugement et de prudence. II fit venir le beau-pere

de Leudaste, et lui montrant ce billet d'un laconisme sinistre, il le

conjura de faire en sorte que son gendre usat de circonspection et se

tint cache de nouveau jusqu'a ce qu'il fiit bien sur d'avoir adouci

I'esprit de la reine*. Mais ce conseil, inspire par la charite evange-

lique, fut mal compris et mal recu ; Leudaste, jugeant d'autrui par

lui-meme, s'imagina qu'un homme dont il etait I'ennemi ne pouvait

songer qu'a lui tendre des embuches ou a lui jouer de mauvais tours.

Loin de devenir plus circonspect, il fit comme s'il eut pris I'avertis-

1. Sed quoniam litteras regiiia; non vidimus, cujus causa maxime a conimunione remo-

tus fiierat , ipsum recipere distuli, diccns -. « Quum regintu niandatum suscepero, tunc

« eum recipere non morabor. » (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VI, apud Scrijit. rer. gallic,

et francic, t. II, p. 282.)

2. luterea ad earn dirigo : qux mihi seripta remisit, dicens : « Compressa a niultis aliud

« facere non potui, nisi ut eum abire pennittereni ; nunc autem rogo, ut pacem tuam nou

« mereatur,. neque eulogias de manu tua suscipiat, donee a nobis quid agi debeat plenius

« pertractetur. » (Ibid.) — Sur la distribution des eulogies aux porsonnes nou excom-

muniees, voyez troisicme Recit, p. 277.

3. At ego bittc seripta rclegens, timui ne interliccretur... (Ibid.)

4. ... Accersitoquo socero ejus lia-c oi innotui, obsecrans ut se cautuui redderet, donee

regina:; animus leniretur. (Ibid.)

i
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sement au rebours, et, passant de la securite a I'audace la plus teme- 582

raire, il resolut d'aller, de lui-meme, se presenter devant le roi Hil-

perik. II partit de Tours au milieu de I'annee 583, et se dirigea vers

la ville de Melun, que le roi attaquait alors et dont il faisait le siege

enpersonne'.

Ce siege ne devait etre que le prelude d'une invasion totale des sss

Etats du roi Gonthraran, invasion projetee par Hilperik, du moment

ou il avait vu ses premiers desirs d'ambition realises par la conquete

de presque toutes les villes d'Aquitaine. Devenu en moins de six ans,

grace a Thabilete militaire du gallo-romain Desiderius'^, seul maitre

du vaste territoire compris entre les limites meridionales du Berri,

la Loire, I'Ocean, les Pyrenees, TAude et les Cevennes, il concut,

peut-etre a I'instigation de cet liomme de guerre aventureux, une

esperance encore plus hardie, celle de reunir aux provinces neus-

triennes le corps entier du rojaume des Burgondes. Pour assurer

I'execution de cette difficile entreprise, il pratiqua des intrigues

aupres des principaux seigneurs d'Austrasie, en gagna plusieurs par

de I'argent, et recut d'eux une ambassade chargee de conclure avec

lui, au nom du jeune roi Hildebert, une alliance offensive contre

Gonthramn^ Le pacte en fut dresse et confirme par des serraents

reciproques, dans les premiers mois de I'annee 583 ; aussitot le roi .

Hilperik reunit ses troupes et commenca la guerre pour son compte,

sans attendre la cooperation effective des forces austrasiennes^.

Son plan de campagne, dans lequel il serait permis de voir I'in-

spiration d'une intelligence superieure a la sienne, et un nouveau

fruit des conseils de I'habile chef gallo-romain, consistait a s'emparer

1. Sed ille consilium meum, quod pro Dei intuitu simpliciter insinuavi, dolose suspiciens,

quum adhuc nobis esset inimicus, noluit agere quse mandavi... Spreto ergo hoc consilio,

ad regem dirigit
,
qui tunc cum exercitu in pago Miglidunensi degebat... (Greg. Turon.

Hist. Franc, lib. VI, apud Script, rer. gallic, el francic, t. II, p. 282.)

2. Voyez troisierae Kecit, p. 15 et 270 et 271.

3. ... Chilpericus rex legates uepotis sui Childeberti suscepit , inter quos primus erat

Egidius Eemensis episcopus... (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VI, apud Script, rer. gallic,

et francic, t. II, p. 281.)

4. Quod quum juramentum firmassent, obsidesque inter se dedissent, discesserunt. Igitur

fidens in promissis eorum Chilpericus, commoto regni sui exercitu... (Ibid.)
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583 tout (I'aboi'd, });ir uiio attaque simultanee, des deux places les plus

importantes de la frontiere orientale du royaume des Burgondes,

la cite de Bourges et le chateau de Melun. Le roi voulut commander

lui-mome I'armee qui devait marcher vers ce dernier point, et il re-

mit a Desidorius, qu'il avait fait due de Toulouse, le soin deconduire,

a I'aide d'une grande levee d'hommes faite au sud de la Loire, les

operations contre Bourges, L'ordre qui fut expedie de la chancellerie

neustrienne au due de Toulouse et a ceuxde Poitiers etde Bordeaux,

pour I'armement general des milices de leurs provinces, otait d'une

concision bizarrement energique : « Entrez sur le territoire de Bour-

« ges, et, arrivant jusqu'a la ville, faites-y preter le serment de fide-

« lite en notre nom ' . »

Berulf, due de Poitiers, proclama son ban de guerre dans le Poi-

tou, la Touraine, I'Anjou et le pays de Nantes; Bladaste, due de

Bordeaux, fit armer les habitants des deux rives de la Garonne, et le

due de Toulouse, Desiderius, convoqua sous sa banniere les hommes

libres des contrees de Toulouse, d'Alby, de Cahors et de Limoges.

Ces deux derniers chefs, reunissant leurs forces, entrerent dans le

Berri par la route du sud, et le due Berulf par eelle de I'ouest'-. Les

deux armees d'invasion se composaient presque entierement d'hom-

mes de race gallo-romaine ; eelle des meridionaux, commandee en

chef par Desiderius, le meilleur des generaux neustriens, fit plus de

diligence que I'autre, et, malgre I'enorme distance qu'il lui fallut

parcourir, elle arriva la premiere sur le territoire de Bourges.

Avertis de son approche, les habitants de Bourges et de son district

ne s'effrayerent point du peril qui les menacait. Leur cite, autrefois

Tune des plus puissantes et des plus belliqueuses de la Gaule, con-

servait d'antiques traditions de gloire et de courage ; et a cet orgueil

national se joignait, pour elle celui de la splendeur dont elle avait

1. Tunc misit nuntios ad supradictos duces, diceas : <- Ingrediraini Bituriciim, et acce-

« dcntes usque ad civitatem , sacrameuta tidelitatis exigite de nomine nostro. » (Greg.

Turon. Hist. Franc, lib. VI, apud Script, rer. (jallic. et francic, t. II, p. 281.)

2. Berulfiis vcro dux cum Turonicis , Piotavis , Audcgavisque , atque Namneticis
,
ad

terminum Bituricum venit. Desiderius vero et Bladastes, cum omui exercitu Provinciiu sibi

commissi?, ab alia parte Bituricum valiant... (Ibid.)
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brille, sous radministration roraaine, par son titre de metropole sss

d'une province, ses monuments publics et la noblesse de ses families

senatoriales.

Quoique bien dechue depuis le regne des Barbares, une pareille

ville pouvait encore donner des preuves d'energie, et il n'etait pas

aise de la contraindre a faire ce qu'elle ne voulait pas. Or, soit a

cause du mauvais renom du gouvernement de Hilperik, soit pour ne

pas se voir ballottes d'une domination a I'autre, les citoyens de

Bourges tenaient fermement a celle dont ils faisaient partie depuis

la fusion en un seul Etat de I'ancien royaume d'Orleans et du

royaume des Burgondes. Resolus non-seulement a soutenir un siege,

mais a se porter d'eux-memes au-devant del'ennemi, ils firent sortir

de la ville quinze mille hommes en complet equipage de guerre K

Cette armee rencontra, a quelques lieues au sud de Bourges, celle

de Desiderius et de Bladaste, beaucoup plus nombreuse, et supe-

rieure en outre par I'habilete de son commandant en chef. Malgre

de tels desavantages, les hommes du Berri n'hesiterent pas a accep-

ter le combat ; ils tinrent si ferme, et la lutte fut si acharnee, que,

selon le bruit public, plus de sept mille hommes perirent de part et

d'autre ^. Un moment refoules en arriere, les meridionaux I'empor-

terent a la fin par la superiorite du nombre. Chassant devant eux les

debris de I'armee vaincue, ils continuerent leur marclie vers Bour-

ges, et se livrerent sur toute la route a des ravages imites de ceux

des hordes barbares ; ils incendiaient les maisons, pillaient les egli-

ses, arrachaient les vignes et coupaient les arbres au pied. C'est

ainsi qu'ils arriverent sous les murs de Bourges, oii I'armee du due

Berulf fit sajonction avec eux^. La ville avait ferme ses portes, et

1. Bimrici vero cum quindecim millibus ad Mediolanense castrum ( Clititeau-Meillan
)

confluuut... (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VI, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II,

p. 281.)

2. ... Ibique contra Desiderium ducem confligimt : factaque est ibi strages magna, ita

ut de utroque exercitu amplius quam septem millia cecidissent. (Ibid.)

3. Duces quoque cum reliqua parte populi, ad civitatem pervenerunt, cuncta diripientes

vol devastantes : talisque depopulatio inibi acta est, qualis nee antiquitus est audita fuisse,

ut nee domus remaneret , nee vinea , nee arbores ; sed cuncta succiderent , incenderent

,

debellarent. Nam et ab ecclesiis auferentes sacra ministeria... (Ibid., p. 281 et282.)
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583 la defaite de ses citoyens en rase campagne ne la vendait ni moins

fiore, 111 }»lus disposee a se rendre aux soinmations des cliel's iieus-

trieiis. Desiderius et ses deux collegues de race franke rinvestirent

de toiites parts, et, suivant les traditions affaiblies de Tart des llo-

mains, ils se mirent a tracer leurs lignes et a construire des machi-

nes de siege'.

Le rendez-vous assigne aux troupes qui devaient agir centre Me-

lun etait la ville de Paris ; durant plusieurs mois, elles y affluerent

de tons cotes et firent souffrir aux habitants toutes sortes de vexa-

tions et de dommages ^. Dans cette armee recrutee au nord et au

centre de la Neustrie, les hommes d'origine franke formaient le plus

grand nombre, et la race indigene de la Gaule ne se trouvait qu'en

minorite. Lorsque le roi Hilperik jugea qu'il avait reuni assez de

monde, 11 donna I'ordre de depart et se mit en route a la tete des

siens, par la voie romaine du sud-est. Les troupes longeaient la rive

gauche de la Seine qui, dans le voisinage de Paris, appartenait au

royaume de Gonthramn. Elles marchaient sans ordre et sans disci-

pline, s'ecartant a droite et a gauche pour piller et pour incendier,

enlevant les meubles des maisons, le betail, les chevaux, et des hom-

mes qui, lies deux a deux, suivaient, comme prisonniers de guerre,

la longue file des chariots de bagage^

La devastation s'etendit sur les campagnes au sud de Paris, depuis

Etampes jusqu'a Melun, et elle continua autour de cette derniere

ville, quand les bandes neustriennes eurent fait halte pour Tassie-

ger. Sous la conduite d'un homme de guerre aussi pen experimente

aue I'etait le roi Hilperik, ce siege ne pouvait manquer de trainer en

longueur. Le chateau de Melun, situe, comme Paris, dans une tie de

la Seine, passait alors pour une place tres-forte par sa position; il

1. Adrian! Valesii, Her. fraiicic, lib. XI, p. 157.

2. Cliilpcricus... Parisius venit; ubi qiunu vesedisset , magnum dispendium rerum

incolis intiilit. (Grog. Turon. Hist. Franc. , lib. VI, apud Script, n-r. (jallic. ft fnuicic,

t. II, p. 281.)

3. Cliilpericus v6ro jussit exercitum, qui ad I'lini accissit, per Parisius transirc. Quo

transeunte ot ipse transit, atquc ud Migliduuenso castruni abiit, cuncta incondio tradens

atque devastana. (Ibid.)
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n'avait presque rien a craindre des attaques fougueuses, mais sans sss

art, d'un ramas d'hommes inliabiles aux travaux militaires, et capa-

bles seulement de venir, avec bravoure, escarmoucher sur des bar-

ques, au pied de ses murailles. Les jours et les mois se passerent dans

des tentatives d'assaut inutilement renouvelees, ou les guerriers

franks firent sans doute de nombreuses prouesses, mais qui rairent a

bout leur patience. Ennuyes d'un campement prolonge, ils devinrent

de plus en plus indociles, negligerent le service qui leur etait com-

mande, et ne s'occuperent avec ardeur qu'a battre la campagne pour

amasser du butin'.

Telles etaient les dispositions de I'armee campee devant Melun,

lorsque Leudaste arriva, plein d'espoir et d'assurance, au quartier du

roi Hilperik. II fut le bienvenu aupres des leudes qui retrouvaient

en lui un ancien compagnon d'armes, brave dans le combat, joyeux

a table et hardi au jeu; mais, quand il essaya de parvenir jusqu'a la

personne du roi, ses demandes d'audience et les sollicitations de ses

amis les plus eleves en grade et en credit furent repoussees. Assez

oublieux des injures lorsque sacolere etait calmee, et qu'il ne se sen-

tait pas materiellement lese dans ses interets, Hilperik aurait cede

aux prieres de ceux qui I'entouraient, et admis en sa presence I'accu-

sateur de Fredegonde, si la crainte de deplaire a la reine et d'en-

courir ses reproches ne I'eut retenu. L'ex-comtede Tours, apres avoir

inutilement employe la mediation des seigneurs et des chefs de bande,

s'avisa d'un nouvel expedient, celui de se rendre populaire dans les

rangs inferieurs de I'armee, et d'exciter en sa faveur I'interet de la

multitude^.

Grace aux defauts meme de son caractere, a ses bizarreries d'hu-

meuret a sa jactance imperturbable, il y reussit completement, et

cette foule d'hommes, que I'oisivete rendait curieux et faciles a

emouvoir, s'anima bientot pour lui d'une sympathie passionnee.

Quand il crut le moment venu d'essayer sa popularite, il demanda

que I'armee tout entiere suppliat le roi de le recevoir en sa presence

;

1. Adrian! Valesii, Rer. francic, lib. XI, p. 157.

2. Ibid., p. 160.

29
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583 etun jour que Ililperik traversait les lignos du camp, cette requete

proleree par ties inilliers de voix retentit tout a coup a ses oreillos'.

Les sollicitations d'une troupe en armes, indisciplinee et mecontente,

etaient des ordres; le roi s'j soumit par crainte de voir son refus

causer une emeute, et il annonca que le proscrit de Braine pouvait

se presenter devantlui, Leudaste parut aussitotet se prosterna aux

pieds du roi en demandant pardon. Hilperik le fit relever, dit qu'il

lui pardonnait sincerement, et ajouta d'un ton de bienveillance

presque paternelle : « Comporte-toi avec prudence jusqu'a ce que j'aie

« vu la reine et qu'il soit convenu que tu rentres en grace aupres

«d'elle; car, tu le sais, elle est en droit de te trouverbien cou-

« pable*. »

Cependant le bruit de la double agression tentee contra Melun et

contre Rourges fit sortir le roi Gonthramn de son inertie et de ses

habitudes peu militaires. Depuis les premieres conquetes des Neus-

triens en Aquitaine, il u'avait prete de secours aux villes de son par-

tage que par I'envoi de ses generaux, et jamais il ne s'etait mis en

personne a la tete d'une armee. Menace de voir sa frontiere de

I'ouest ouverte sur deux points difFerents, et Tinvasion neustrienne

penetrer, cette fois, au coeur de son royaume, il n'hesita pas a mar-

cher lui-meme contre le roi de Neustrie, et a provoquer une bataille

decisive qui, selon sa croyance melee de traditions germaniques et

d'idees chretiennes, devait etre le jugement de Dieu. II se prepara

a cette grande demarche par la priere, le jeune et I'aumone, et,

rassemblant ses meilleures troupes, il prit avec elles la route de

Melun*.

Parvenu a peu de distance de cette ville et des cantonnements de

1. ... Deprecatusque est populura , ut regi preces funderet, ut ejus prreseutiam mere-

retur. Deprecante igitur omni populo... (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VI, apud Scripl.

rer. gallic, el francic, t. II, p. 282.)

2. ... Rex se videndum ei prtcbuit. Prostratusque pedibus ejus veniam flagitavit : cui

rex : « Cautum^ iiiqult, te redde paulisper, douec visa i-egiua conveniat qiuiliter ad ejus

(I gratiam revertaris, cui multum inveniris esse culpabilis. » (Ibid., p. 282-2^3.)

3. Guntchramnus vcro rex, cum exercitu contra fratrem suum advenif, totani spein

in Dei judicio collocaus. (Ibid., p. 282.) — Ipse auteiu rex, ut sa^pe dixiums, iu eleenio-

syuis maguus, in vigiliis atque jejuniis promptus erat. (Ibid., lib. IX, p 347.)
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Hilperik, il s'arreta, et quelle que fut sa confiance dans la protection bss

divine, il voulut, suivant I'instinct de son naturel precautionneux,

observer a loisir les positions et I'attitude de I'ennemi. II ne tarda

pas a etre informe du peu d'ordre qui regnait dans le camp des

Neustriens, et du peu de soin avec lequel on j faisait la garde, soit

de jour, soit de nuit. Sur cet avis, il prit ses mesures pour approcher

le plus pres possible de I'armee assiegeante, sans lui inspirer assez

de crainte pourqu'elle devint plus attentive; et, un soir qu'une bonne

partie des troupes s'etait dispersee dans la campagne pour aller au

fourrage ou au pillage, saisissant I'occasion, il dirigea centre les

lignes degarnies une attaque soudaine et bien conduite. Les soldats

neustriens, surpris dans leur camp au moment ou ils pensaient le

moins a combattre, ne purent soutenir le choc des assaillants, et les

bandes de fourrageurs, qui revenaient une a une, furent taillees en

pieces. En peu d'heures, le roi Gonthramn demeura maitre du champ

de bataille, et remporta ainsi, comme general, sa premiere et der-

niere victoire '

.

On ne salt quelle fut dans cette sanglante melee la contenance du

roi Hilperik; peut-etre, durant Taction, fit-il des actes de bravoure,

mais, apres la deroute, lorsqu'il s'agit de rallier les debris de son

armee et de preparer une revanche, la volonte lui manqua. Comma

il etait depourvu de prevoyance, le moindre revers le deconcertait

et lui enlevait subitement toute presence d'esprit et tout courage.

Degoute de I'entreprise pour laquelle il avait fait faire de si grands

mouvements de troupes, il ne songea plus qu'a la paix, et, des le

matin qui suivit cette nuit de desastre, il envoya porter au roi Gon-

thramn des paroles d'accommodement. Gonthramn, toujours paci-

fique, et nuUement enivre de I'orgueil du triomphe, n'avait lui-mem(^

qu'une envie, celle de terminer promptement la querelle, et de ren-

trer dans son repos. II deputa, de son cote, des envoyes qui, rencon-

1. Qui die una jam vesppre, misso exercitu, maximam partem de germani sui exercilu

interfecit. (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VI, apud Script, rer. gallic, et francic,, t. 11,

p. 282.) — Cuneumque hostium, pras cupiditate ab aliis segregatum, crepusculo noctis

aggressus, ultima labefactavit pernicie. (Aimoni, mor.aclii Floriac. de Gest. Franc, apiul

Script, rer. gallic, et francic, t. Ill, p. 90.)
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S83 trant ceux de Hilperik, conclurent avec eux, pour'les deux rois, iiii

pacte de reconciliation',

D'apres ce pacte, formule suivant la vieille coutume germanique,

les rois traiterent ensemble, non comme souverains independants,

maiscomme membres d'line meme tribu, etsoumis, malgre leur titre,

a une autorite superieure, celle de la loi nationale. lis convinrent de

s'en remettre au jugement des anciens dii peuple et des eveques, et

se promirent Tun a I'autre que celui des deux qui serait convaincu

d'etre sorti des bornes de la loi composerait avec I'autre et I'indem-

niserait selon la decision desjuges^. Pour joindre les actes aux paroles,

le roi de Neustrie expedia sur-le-champ aux trois dues qui assie-

geaient Bourges Tordre de lever le siege de la ville, et d'evacuer

le pays. Lui-meme reprit le cliemin de Paris avec son armee dimi-

nuee de nombre, suivie d'une foule de blesses, moins fiere d'aspect,

mais toujours la meme pour rindiscipline et I'avidite devastatrice'.

La paix etant faite, ce trajet de retour avait lieu en pays ami;

mais les soldats neustriens n'en tinrent nul compte, et ils se remi-

rent a piller, a ravager et a faire des prisonniers sur la route. Soit

par un scrupule de conscience qui lui etait peu ordinaire, soit par

un sentiment tardif de la necessite du bon ordre, Hilperik vit avec

peine ces actes de brigandage, et resolut de les reprimer. L'injonc-

tion faite de sa part a tous les chefs de bande de veiller sur leurs

gens et de les contenir severement etait trop insolite pour qu'elle

ne rencontrat pas de resistance ; les seigneurs franks en murmu-

rerent, et I'un d'entre eux, le comte de Rouen, declara qu'il n'empe-

cherait personne de faire ce qui avait toujours ete permis, Des que

I'effet eut suivi ces' paroles, Hilperik, retrouvant tout a coup de

Tenergie, fit saisir le comte et le fit mettre a mort pour servir

1. Mane autem concurrentibus legatis, pacem fecerunt,.. (Greg. Tiiron. Hist. Franc,

lib. VI, apud Script, rer. (jallic. et franric, t. II, p. 282.)— Adriani Yalesii Rer. francic,

lib. XI, p. 158.

2. ... Pollicentes alter alterutro, ut quicquid sacerdotes vel seiiiores populi jiidicarent,

pars parti componeret, quffi terminum legis excesserat... (Greg. Turon. Hist. Franc.

lib. VI, apud Script, rer. gallic et francic., t. II, p. 282.)

3. ... Et sic pacifici discesserunt... At isti qui Biturigas obsidebant, accepto maiulato

lit revertereiitur ad propria... (Ibid.)
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d'exemple aux autres. II ordonna, en outre, que tout le butin fiit sss

rendu et tous les captifs relaches, mesures qui, prises a temps, au-

raient sans doute prevenu le mauvais succes de sa campagne*.

Ainsi, il rentra dans Paris plus maitre de ses troupes et plus capable

de les bien contenir qu'il ne I'avait ete a son depart ; malheureuse-

ment, ces qualites essentielles du chef de guerre venaient d'eclore

en lui hors de propos, car sa pensee etait alors entierement a la

paix. La rude lecon du combat de Melun avait mis fin a ses projets

de conquete, et desormais il ne songeait plus qu'a taclier de retenir

par la ruse tout ce que I'emploi de la force lui avait fait gagner j us-

que-la.

Leudaste, revenu sain et sauf, avait suivi le roi jusqu'a Paris, ou

Fredegonde sejournait alors. Au lieu d'eviter cette ville, dangereuse

pour lui, ou de ne faire que la traverser avec I'armee, il s'j arreta,

comptant que les bonnes graces du mari seraient au besoin sa sauve-

garde centre la rancune de la femme^. Apres quelques jours passes

sans trop de precaution, voyant qu'il ne lui arrivait ni poursuites ni

menaces, il se crut amnistie dans I'esprit de la reine, et jugea le temps

venu ou il poiivait se presenter devant elle. Un dimanche que le roi

et la reine assistaient ensemble a la messe dans la cathedrale de

Paris, Leudaste se rendit a I'egiise, traversa de I'air le moins timide

la foule qui entourait le siege royal, et, se prosternant aux pieds de

Fredegonde, qui etait loin de s'attendre a le voir, il la supplia de lui

pardonner *.

A cette subite apparition d'un liomme qu'elle ha'issait mortelle-

ment, et qui lui semblait venu la moins pour Timplorer que pour

braver sa colere, la reine fut saisie du plus violent acces de depit.

La rongeur lui monta au front, des larmes coulerent sur ses joues,

1. Chilpericus vero rex quum exercitum suum a prsedis arcere non posset, Rothoma-

gensem -comitem gladio trucidavit : et sic Parisius rediit, omnem relinquens prajdam,

captivosque relaxans. (Greg. Turou. Hist. Franc. , lib. VI. apud Script, rer. gallic, et

francic, t. II, p. 283.)

2. At ille, ut erat incautus ac levis, in hoc fidens, quod regis prEesentiam meruisset. .

(Ibid.)

3. ...Die Dominico in ecclesia sancta reginse pedibus provolvitur, veniam deprecauj»

(Ibid.)
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583 etjetant vers son mari, immobile a cote d'elle, uii regard amere-

ment dedaigneux, elle s'ecria : « Puisqu'il ne me reste pas de fils sur

« qui je puisse me roposer du soin de poursuivre mes injures, c'est a

« toi, Seigneur Jesus, que j'en remets la poursuite M » Puis, comme

pour faire un dernier appel a la conscience de celui dont le devoir

etait de la proteger, elle se jeta aux pieds du roi, en disant avec une

expression de vive douleur et de dignite blessee : « Malheur a moi

!

« qui vois mon ennemi, et qui ne peux rien contre lui *. » Cette

scene etrange emut tous les assistants, et, plus que personne, le roi

Ililperik, sur qui retombaient a la fois le reproche et le remords

d'avoir trop aisement pardonne une insulte faite a sa femme. Pour

se faire pardonner a lui-meme son indulgence prematuree, il or-

donna que Leudaste fut chasse de I'eglise, se promettant desormais

de I'abandonner, sans pitie ni recours, a la vengeance de Fredegonde.

Quand les gardes eurent execute I'ordre d'expulsion qu'ils venaient

de recevoir, et que le tumulte eut cesse, la celebration de la messe,

un moment suspendue, fut reprise et se continua sans incident nou-

veau ^.

Conduit simplement hors de I'eglise, et laisse libre de s'enfuir oii

il voudrait, Leudaste ne songea point a profiter de ce bonheur, qu'il

ne devait qu'a la precipitation avec laquelle Hilperik avait donne ses

ordres. Loin qu'un tel avertissement lui fit enfin ouvrir les jeux sur

le peril de sa position, il s'imagina que, s'il avait mal reussi aupres

de la reine, c'etait pour avoir manque d'adresse, pour s'etre presente

brusquement devant elle, au lieu de faire preceder sa requete de

quelque beau present. Cette folle idee prevalant sur toute autre, il

prit le parti de demeurer dans la ville et de visiter aussitut les bou-

tiques des orfevres et des marchands d'etoffes les plus renomraes *.

1. At ilia frendens et exsecrans adspectum ejus, a se repiilit, fusisque lacrymis, ait :

« Et quia non exstat de filiis, qui criniinis mei causas iuquirat, tibi cas, Jesu Doniinc,

« inquirendas comrnitto. » (Greg. Tiiron. Franc, lib. VI, apud Script, rer. gallic, et fran-

cic, t. II.)

2. Prostrataque pedibus regis, adjecit : « V;i' mihi, qu£c video inimicnm nieuin, et

« nihil ei prtevaleo. «(Ibid.)

3. Tunc] repuls3 eo a loco saucto , missarum soleninia colebrata sunt. (Ibid., p. 283.^

4. Adriani Valesii Her. francic, lib. XI, p. 101.
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II y avait, pres de I'eglise cathedrale et sur le trajet de Tegiise au sss

palais du roi, une vaste place voisine du pont qui joignait les deux

rives du bras meridional de la Seine. Cette place, destinee au com-

merce, etait bordee de comptoirs et de magasins ou s'etalaient des

marchandises de toute espece '. L'ex-comte de Tours se mit a la par-

courir, allant d'une boutique a I'autre ^, regardant tout avec curio-

site, faisant le riclie, racontant ses affaires, et disant a ceux qui se

.trouvaient la : « J'ai essuje de grandes pertes, mais il me reste en-

« core chez moi beaucoup d'or et d'argent. » Puis, comme un ache-

teur entendu, se recueillant pour deliberer en lui-meme et choisir

avec discernement, il maniait les etoffes, essajait sur lui les bijoux,

soupesait la vaisselle de prix, et quand son choix etait fixe, il repre-

nait d'un ton haut et avantageux : « Ceci est bien ; mettez ceci a

« part; jem3 p ropose de prendre tout cela^. »

Pendant qu'il aclietait ainsi des choses de grande valeur, sans

s'inquieter de savoir s'il trouverait de quoi les payer, la fin de la

messe arriva, et les fideles sortirent en foule de la cathedrale. Le roi

et la reine, marchant de compagnie,prirent le chemin qui menait au

palais, et traverserent la place du Commerce *. Le cortege dont ils

etaient suivis et le peuple qui se rangeait devant eux avertirent Leu-

daste de leur passage ; mais il ne s'en emut point, et continua de

s'entretenir avec les marchands sous le portique de bois qui entou-

rait la place et servait comme de vestibule aux differents ma-

gasins ^

1. Voyez Dulaure, Histoire de Paris, t. I.

2. ... Leudastes usque ad plateam est prosecutus, inopinans quidei accideret: domosque

negotiantum circumiens... (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VI^ apud Scriiit. rer. gallic.

et francic, t. II, p. 283.)

3. ... Species rimatur, argentura pensat, atque diversa ornamenta prospicit, dicens :

« Ha3C et base comparabo, quia multum mihi aurura argentumque resedit. " (Ibid.)

4. Igitur egresso rege cum regina de ecclesia sancta... (Ibid.)

5. Ista illo dicente... (Ibid.) — Erat enim domus hsec prima secus portam, quaj ad me-

ridiem pandit egressum. (Ibid., lib. VIII, p. 328.) — L'absence de tout vestige de sub-

struction en ma9onnerie romaine permet de conjecturer que les batiments de cette place

publique dtaient de bois, chose du reste fort commune alors dans les villes du nord de

la Gaule. La batisse en bois^ souvent employee a la construction des ^glises et d'autres

Edifices considerables, ne manquait ni d'art, ni de go<it. Voyez Fortunati Ocpra, lib. IX,

cap. XV, de Domo lignea; eJid. Michael. Angel. Luchi RomsB, 1786.
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583 (Juoiqiie Frodofi^oiuie n'eut aueiine raison do s'attendre a le rencon-

trer la, du premier regard, avec la vue percante de I'oiseau de proie,

elle decoiivrit son ennemi dans la foule des promeneurs et des ache-

teurs. Elle passa outre, pour ne pas effaroucher I'liomme dont elle

voulait s'emparer a coup sur, et, des qu'elle eut mis le pied sur le

seuil du pajais, elle depecha plusieurs de ses gens, braves et adroits,

avec I'ordre de surprendre Leudaste, de le saisir vivant et de le lui

amener garrotte '.

Afin de pouvoir s'approclier de lui sans lui inspirer aucune de-

fiance, les serviteurs de la reine deposerent leurs amies, epee et

bouclier, derriere un des piliers du portique
;
puis, se distribuant les

roles, ils avancerent de facon a lui rendre la fuite et la resistance

impossibles ^ Mais leur plan fut mal execute, et I'un d'eux, trop im-

patient d'agir, mit la main sur Leudaste avant que les autres fussent

assez pres pour le cerner et le desarmer. L'ex-comte de Tours, devi-

nant le peril dont il etait menace, tira son epee et en frappa I'homme

qui I'attaquait. Les compagnons de celui-ci reculerent de quelques

pas, et courant prendre leurs armes, ils revinrent sur Leudaste, le

bouclier au bras et I'epee a la main, furieux contre lui et decides a

ne plus menager sa vie'. Assailli a la fois par devant et par derriere,

Leudaste recut dans ce combat inegal un coup d'epee a la tete, qui

lui enleva les clieveux et la peau sur une grande partie du crane. II

reussit, malgre sa blessure, a ecarter les ennemisqu'ilavaiten face,

et s'enfuit, tout couvert de sang, vers le pont sur lequel s'ouvrait la

porte meridionale de la ville ^

Ce pont etait de bois, et son etat de degradation accusait ou le

deperissement de I'autorite municipale, ou les exactions et les ra-

pines des agents du fisc royal. II y avait des endroits oii les plan-

1. Adriani Yalesii Ber. francic, lib. XI, p. 161.

2. Subito advenientes reginae pueri^ voluerunt eura vincire catenis. (Greg. Turou., loc.

sup. cit., p. 283.)

3. lUe vero evaginato glacjio, uinim verberat : reliqui exinde succensi felle, adprehensis

parmis et gladiis, super cum inrucruiit. (Ibid.)

4. Ex quibus unus, librans ictum, maximam partem capitis ejus a capillis et cute detexit

(Ibid.)
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ches, pourries de vetuste, laissaient un espace vide entre les solives m
de la charpente, et obligeaient les passants a marcher avec precau-

tion. Serre de pres dans sa fuite, et contraint de traverser le pont a

pleine course, Leudaste n'eut pas le loisir d'eviter les mauvais pas :

Tun de ses pieds, passant entre deux poutres mal jointes, s'y enga-

gea de telle sorte, qu'il fut jete a la renverse et qu'en tonibant il se

cassalajambe*. Ceux qui le poursuivaient, devenus maitres de lui

par accident, lui lierent les mains derriere le dos, et, comme ils ne

pouvaient le presenter a la reine dans un pareil etat, ils le char-

gerent sur un cheval, et le menerent a la prison publique en atten-

dant de nouveaux ordres ^.

Les ordres vinrent, donnes par le roi, qui, impatient de regagner

les bonnes graces de Fredegonde, s'ingenia pour faire quelque chose

qui lui fut completement agreable. Loin d'avoir aucune pitie du

malheureux dont ses actes personnels d'oubli et de pardon avaient

entretenu les illusions presomptueuses et la foUe etourderie, il se

mit a chercher quel genre de mort on pourrait infliger a Leudaste,

calculant dans sa pensee le fort et le faible de tons les supplices,

pour decouvrir ce qui reussirait le mieux a contenter la vengeance

de la reine. Apres de miires reflexions, faites avec un sang-froid

atroce, Hilperik trouva que le prisonnier, grievement blesse comme

il Fetait et affaibli par une grande perte de sang, devait succomber

aux moindres tortures, et il resolut de le faire guerir, pour le rendre

capable de supporter jusqu'au bout les tourments d'un supplice

prolonge *.

Confie aux soins des medecins les plus habiles, Leudaste fut tire

de sa prison malsaine et transporte liors de la ville, dans Tun des

domaines royaux, afin que le grand air et I'agrement du lieu ren-

dissent plus prompte sa guerison. Peut-et^e, par un raffinement de

1. Quumque per pontem urbis fugeret^ elapso inter duos axes qui pontem faciunt pede,

effracta oppressus est tibia... (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. VI, apud Script, rer. gallic,

et francic, t. II, p. 283.)

2. Ligatisque post tergum manibus, custodise mancipatur... (Ibid.)

3. ... Jussitque rex ut sustentaretur a medicis
,

quoadusque ab Lis iotibus sanatus

diuturno supplicio cruciaretur, (Ibid.)
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58i precautions barbares, lui hiissa-t-oii croiro que ces bons traitements

etaient des signes de clemence, et qu'il deviendrait libre en retrou-

vant la sante; mais tout Tut inutile : la gangrene se mit dans ses

plaies, et il tomba dans un etat desespere*. Quand ces nouvelles

parvinrent a la reine, elle ne put se resoudre a laisser son ennemi

niourir en paix, et tandis qu'il restait encore un peu de vie a lui

oter, elle commanda qu'on en finit avec lui par un supplice bizarre

que, selon toute apparence, elle se donna le plaisir d'imaginer. Le

nioribond fut arrache de son lit et etendu sur le pave, la nuque du

cou appujee contre une enorme barre de fer; puis un liomme arme

d'une autre barre Fen frappa sur la gorge, et repeta ses coups

jusqu'a ce qu'il eut rendu le dernier soupir'-'.

Ainsi se tormina I'existence aventureuse de ce parvenu du sixieme

siecle, fils d'un serf gallo-romain, et eleve par un coup de la faveur

royale* au rang des chefs des conquerants de la Gaule. Si le nom de

Leudaste, a peine mentionne dans la plus volumineuse des histoires

de France, meritait peu qu'on le tirat de I'oubli, sa vie, melee

intimement a celle de plusieurs personnages celebres, offre un des

episodes les plus caracteristiques de la vie generale du siecle. Des

problemes sur lesquels s'est partagee en sens divers I'opinion des

erudits se trouvent resolus d'eux-memes, pour ainsi dire, par les

faits de cette curieuse histoire. Quelle fortune pouvait faire, sous la

domination franke, le Gaulois et I'homme de condition servile?

Comment se gouvernaient alors les villes episcopales, placees sous

la double autorite de leur comte et de leur eveque? Quelles etaient

les relations mutuelles de ces deux pouvoirs, naturellement enne-

mis, ou au moins rivaux I'un de I'autre? Voila des questions aux-

quelles repond clairement le simple recit des aventures du fils de

Leocadius.

1. Sed quum ad villara fiscalem ductus fiiisset, et computrescentibus plagis extremam

ageret vitam... (Greg. Tuvon. Hisl. Franc, lib. VI, apud ScriiA. rer. gallic, et fiancic,

t. II, p. 283.)

2. ... Jussu regime in terram projicitur resupinuS; positoque ad cervicem ejus vecte

imraenso, ab alio ei gulara verberant : sicque semper perfiJani agens vitara, justa morte

liiiivit. (Ibid.)
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D'autres points de controverse historique auront ete, du moins je m
I'espere, mis egalement hors de tout debat serieux par les Recits qui

precedent. Bien que remplis de details et marques de traits essen-

tiellement individuels, ces Recits ont tons un sens general, facile a

exprimer pour chacun d'eux. L'histoire de I'eveque Prsetextatus est

le tableau d'un concile gallo-frank; celle du jeune Merowig montre

la vie de proscrit et I'interieur des asiles religieux; celle de Gales-

winthe peint la vie conjugale et les moeurs domestiques dans les

palais merovingiens; enfin, celle du meurtre de Sighebert presente,

a son origine, I'hostilite de plus en plus nationale de I'Austrasie

contre la Neustrie.
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Hevolte dos citoyens ds Limoges. — Grande dpidiimie. — Doiileur maternelle Je Fiedegonde.

llistoire de Chlodowig, troisitMne lils dii roi Ililperik.

580

Fredegonde avait eu sa part de profit dans les conquetes du roi de

Neustrie; il parait que plusieurs villes d'Aquitaine lui furent assi-

gnees en usufruit, c'est-a-dire avec le droit d'y percevoir tons les

impots dus au fisc en argent et en nature*. Pressee d'accroitre le

plus possible ce revenu qu'elle devait aux chances de la guerre et

que les memes chances pouvaient lui enlever, elle suggera au roi

Hilperik Tidee de faire, pour son rojaume agrandi, un nouveau

reglement sur I'assiette et le taux de la contribution fonciere. L'im-

pot foncier, organise en Gaule par Tadministration romaine, se levait

encore, au sixieme siecle, d'apres des roles de cadastre modeles sur

les anciens roles imperiaux. Les proprietaires gallo-romains le

pajaient seuls, et les homines libres de race germanique s'en trou-

vaient exempts par leur coutume originelle et par une resistance

obstinee centre laquelle venaient echouer toutes les tentatives, soit

violentes, soit astucieuses, des officiers du fisc^.

1. Regina... jussit libros exliibcri, qui de civitatibus suis... venerant. (Greg. Turoii.

Hist, Franc, lib. V, cap. xxxv, apud" Script, rer. nallic. et fvancic, t. II, p. 253.) — On
doit se rappeler ici les cinq villes qui formaient le douaire de Galeswinthe.

2. Franci vero quum Parthenium in odio magno haberent, pro eo quod eis tributa

antedicti regis (Theudeberti) tempore inflexisset, eum persequi ca»perunt. (Ibid., lib. Ill,

cap. XXXVI, p. 202.") — Ilabebat (Fredegundis) tunc temporis secuni Audonem judicem,

qui et tempore regis (Chilperici) in multis consenserat malis. Ipse enim cum Muramolo

praifecto raultos de Francis, qui tempore QJiildeberti regis senioris ingenui fuerant, pu-

blico tribute subegit. Q li post mortem regis ab ipsis spoliatus ao denudatus est... (Ibid.,

lib. VII, cap. XV, p. 299.)
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Get exemple n etait pas sans influence sur les possesseurs indi-

genes, qui, secondes en cela par les- eveques et le haut clerge des

villes, employaient toutes sortes de subterfuges pour eluder les som-

mations et les enquetes des collecteurs fiscaux ^ En outre, la degra-

dation toujours croissante des ressorts administratifs rendait la

perception des taxes tres-irreguliere et les recouvrements tres-incer-

tains. Les recensements des biens et des personnes ne se faisaient

que d'une maniere partielle et devenaient de plus en plus rares;

en matiere d'impots, la coutume tendait a remplacer la loi. Vers

I'annee 580, lorsque Fredegonde, non par une inspiration politique,

mais par I'instinct de cupidite qui lui etait naturel, s'avisa de con-

seiller la mesure d'un recensement general, les taxes payees pour

les immeubles dans le royaume de Neustrie se reglaient encore

sur le meme pied que du temps du roi Chlother, c'est-a-dire que,

depuis vingt ou trente ans au moins, ni I'assiette ni le taux de la

contribution n'avaient change ^.

Le conseil donne par la reine etait de ceux que le roi Hilperik ne

pouvait manquer d'accueillir avec joie. II fut decide qu'un renou-

vellement d'impots aurait lieu dans toute la Neustrie, et, quant a

I'execution de ce grand projet, le roi en remit le soin a ses ofiiciers

gallo-romains, conservateurs des traditions de I'habilete et aussi de

I'avidite administratives. Procedant selon la methode suivie au temps

des empereurs, ils flrent un plan qui distinguait par classe les terres

cultivees et qui les soumettait a differenfs taux et a differents genres

de contribution; ensuite un decret royal prescrivit I'application de

ce plan a tons les pays anciennement ou nouvellement soumis au

1. Sed Quiim populis tributariam functionem infligere vellent, dicentes quia librum

prse manibus haberent, qualiter sub anteriorum regum tempore dissolvissent, respondimus

noS; diceutes... (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. IX, cap. xxx, apud Script, rer. gallic, et

francic, t. II, p. 350.) — Gaiso vero comes... tributa coepit exigere : sed ab Eufronio

episcopo prohibitus, cum exacta pravitate ad regis direxit pr^sentiam... (Ibid.)

2. Chilpericus autem rex descriptiones novas et graves per consilium Fredegundis in

cuncto regno fieri jussit. (Gesta reg. Francor., apud Script, rer. gallic, et francic, t. II,

p. 563.) — Chilpericus etiam rex, suggerente Fredegunde regina, proscriptionibus gra-

vissimis populum sibi subjectum atterere capit. (Aimoini monachi Floriac. de Gest. francor.,

lib. Ill, cap. XXXI; ibid., t. Ill, p. 81.)
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roi de Neustrie. La condition faite dans ces pays, depuis plus d'un

demi-siecle, aux proprietaires indigenes, se trouvait tout d'un coup

demesurenient aggravee; de nouvelles taxes, variees et gradu^es

avec un certain art, etaient mises sur toutes les cultures et frap-

paient les instruments d^ I'exploitation agricole. II y en avait pour

les champs, les bois, les maisons, le betail, les esclaves; mais la

principale surcharge porta sur les terres a vignes. Pour la premiere

fois, elles etaient imposees a une amphore, c'est-a-dire a la moitie

d'un muid de vin par demi-arpent, ce qui semble montrer qu'alors,

dans son esprit de convoitise materielle, Hilperik eut surtout en vue

le produit des riches vignobles de I'Aquitaine *.

La tache d'aller de ville en ville faire le recensement des terres

et des personnes soumises a I'impot, tache difficile dans ce temps

et qui pouvait etre perilleuse, fut conflee au referendaire Marcus,

homme d'origine gauloise, tres-zele pour les interets du fisc et tres-

adroit a prelever pour lui-meme une part des sommes qu'il perce-

vait^. Cette commission etait double, et il y avait deux manieres

de I'executer, I'une applicable aux pays anciennement neustriens,

I'autre aux territoires nouvellement conquis. Dans les villes que le

royaume de Neustrie possedait depuis le dernier partage, et dont le

tresor royal conservait Jes roles de cadastre, Marcus, transportant

avec lui des copies de ces roles, devait les rectifier et les completer

par enquete; quant aux villes detachees, soit de I'Austrasie, soit du

royaume de Gonthramn, il devait y saisir les registres du cadastre

1. Chilpericus vero rex descriptiones novas et graves iu oinni regno suo fieri jussit...

Statutum enim fiierat, ut possessor de propria terra unam ampioram vini per aripennem

redderet. Sed et aliDS functiones infligebantur multae, tam de reliquis terris, quam de man-

cipiis : quod impleri nou poterat. (Greg. Turon., Hist, franc, lib. V, cap. xxix, apud

.Script rer. gallic, et francic, t. II, p. 250 et 251.) — L'aripennis gaulois, moitie du juge-

rum, ^quivalait, suivant Testimation de M. Dureau de La Malle, a douze ares soixante-

quatre centiares ; I'amphore contenait vingt-six litres.

2. Marcurn refcrendarium, qui ha;c agere jussus fuerat... (Ibid.) — Marcus referendarius,

qui banc descriptioneni faciebat, secum omnes i>olepticos ferens... (Greg. Turon., Hist.

Francor. Epitomata , ibid., p. 409.) Marcus referendarius huio nuuieri pra?positus. .

.

(Aimoini monacbi Floriac, de Gest. Franc, lib. Ill, cap. xxxi, ibid., t. Ill, p. 81.) —

Sous les rois mdrovingiens, le titre de ri'fiirendairo se doiinait au chef de la chancellerie,

garde du sceau ou de I'anneau royal.
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municipal, et, apres verification de leur exactitude, les expedier au

tresor du roi. Telle fut la charge donnee au commissaire gallo-

romain, avec ordre de hater, de tout son pouvoir, le recouvrement

des nouvelles taxes.

II partit du palais de Soissons ou de quelque residence voisine sso

dans I'hiver de 580 ; et, soit que sa tournee eut commence par les

villes du nord, soit qu'il eut gagne directement la contree meridio-

nale, vers la fin du mois de fevrier il se trouvait a Limoges. Cette

ville, tant de fois prise et reprise, avait appartenu legitimement au

roi Hilperik avant d'etre a lui par conquete, et ses roles de cadastre

etaient depuis longtemps deposes dans les archives royales de Neus-

trie. Elle comptait parmi les cites ou le nouveau sjsterae d'impot

pouvait s'organiser par un simple travail de verification des roles,

travail qui toutefois n'etait p'Cssible qu'au mojen d'une enquete pu-

blique, et de declarations faites par les possesseurs de terres devant

la curie ou le senat municipal. Les Calendes, c'est-a dire le premier

jour de mars, etaient, a ce qu'il parait, jour d'assemblee solennelle

etd'audience judiciaire pour la curie de Limoges*. Ce jour-la, les

magistrats municipaux et le corps des decurions siegeaient au tri-

bunal ou deliberaient en conseil, et les habitants de la campagne,

proprietaires ou colons, venaient en grand nombre a la ville pour

leurs proces ou leurs afi"aires. Ce fut le jour que Marcus choisit pour

ses premieres operations ; elles consistaient a donner publique-

ment lecture des ordres du roi, a obtenir, de gre ou de force, le

concours de I'autorite municipale; enfin, a commencer I'enquete

sur I'etat des biens situes dans la circonscription alors tres-vaste du

territoire de la cite, sur la contenance exacte de ces biens, leurs

cultures diverses et les mutations de propriete operees depuis le

dernier recensement '^

1. Lemovicinus quoque populus... congregatus in calendis martiis... (Greg. Turon. Hist.

Franc, lib. V, cap. xxix, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 251.) — Adriani

Valesii Rer. francic, lib. X, t, 11, p. 102. — Les reunions ordinaires du s^nat de Rome
avaient lieu chaque mois aux Calendes et aux Ides. (Voyez Adam, Antiquites romaines,

t. I, p. 14-15.)

2. Plusieurs faits mentionn^s par Gr^goire de Tours prouvent que les questions rel:>
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580 Des le mutiii du l'"" mars, hi villo do Limoges liit en rumeur

;

une foule de citojens de toutes les classes eiicombraient les abords

du lieu oil la curie devait s'assembler. Ses magistrals, les decurions,

le defenseur, I'eveque et le liaut clerge de la ville, prirent place sur

les sieges et les bancs du senat. Le referendaire Marcus entra dans

Tassemblee avec une escorte d'lionneur et suivi de gens qui por-

taient ses livres de cadastre et ses roles d'imposition. II presenta sa

commission scellee d'une empreinte de I'anneau royal, et declara le

taux et la nature des taxes decretees par le roi. Dans les temps re-

mains, I'homme qui aurait eleve la voix pour faire des objections

et des remontrances, eut ete le defenseur : la loi de son institution

lui en donnait le privilege * ; mais, depuis le regne des Barbares, ce

chef laique du pouvoir municipal s'effacait devant I'eveque, seul

capable de prendre en main la tutelle des interets de la cite. L'eve-

que de Limoges, Ferreolus, ne manqua point a ce travail. Etablis-

sant une sorte de prescription contre les droits du fisc, il dit que la

ville avait ete recensee au temps du roi Chlother, et que ce recen-

sement faisait loi : qu'apres la mort de, Chlother, les citoyens ayant

prete serment au roi Hilperik, ce roi avait promis et jure lui-meme

de ne leur imposer ni loi ni coutumes nouvelles, de ne faire aucune

ordonnance qui tendit a les depouiller, mais de les maintenir dans

I'etat oil ils avaient vecu sous la domination de son pere '. Ces pa-

tives a I'assiette de I'impot se traitaient, dans chaqiie ville, eiitre les commissaires

royaux et la municipality^ sans intervention du comte. Yoyez ce que Gregoire dit de

Marowig, eveqvie de Poitiers, et de lui-meme, lib. IX, cap. xxx.

1. In defensoribus universarum provinciarum erit administrationis lia;c forma... Scili-

cet ut in primis parentis vicem plebi exhibeas : descriptionibus rusticos urbanosque non

patiaris adfligi : officialium insolentias, et judicum procacitati... occurras... nee patiaris

quicquam ultra delegationem solitam ab his exigi... (Cod. Just., lib. I, tit. i-v, 1. 4, apud

Corpus Juris. Anvers, 1726, t. II, p. 100.)

2. ... Respondimus nos dicentes : « Descriptam urbem Turonicani Chlotliacliarii regis

« tempore manifestum est... Post mortem vero Chlothacharii regis, Chariberto regi po-

« pulus hie sacramentum dedit : similiter etiam et ille cum juramento promisit, ut leges

« consuetiidinesque novas populo non infligeret, sed in illo quo quondam sub patris domi-

« natione statu vixerant, in ipso hie cos deinceps retineret : neque ullam novam ordina-

« tionem se inHicturmn super eos, quod pertineret ad spolium, spopondit. » ((ireg. Tiiron.

Hist. Franc, lib. IX, cap. xx.V; ibid., p. 350.) — La promesse qu'en 561 le roi Ilaribert

lit aux villes de sou partage , dut Otre faite alors par les autres tils de Chlother dans leurs
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roles, expression calme du mecontentement public et des velleites sso

de resistance qui alors couvaient dans la ville, furent suivies de mur-

mures approbatifs partis des bancs de la curie, et, peut-etre, suivant

la mode romaine, y eut-il, de differents cotes, des acclamations pro-

ferees en choeur, telles que celles-ci : « Cela est vrai ! Cela est juste

!

« C'est Tavis de tons ! Oui, de tons '
! »

Plein de I'orgueil du pouvoir et impatient des retards que cette

opposition pouvait lui causer, Marcus repliqua d'un ton vif et hau-

tain ; il dit qu'il etait venu pour agir, non pour disputer, somma

la ville d'obeir au decret du roi, et joignit aux sommations les me-

naces -. Sa voix fut aussitot couverte par une clameur generale, et,

le tumulte de Tassemblee se communiquant au dehors, la foule

pressee aux portes ne se contint plus et penetra dans la curie.

Alors la resistance moderee fit place aux fureurs populaires, et la

salle retentit des cris : Point de recensement ! A la mort i'exac-

teur! A la mort le spoliateur! Marcus a la mortM Accompagnant

ces vociferations de gestes significatifs, le peuple se portait vers

la place oii le commissaire royal etait assis aupres de I'eveque.

Dans cet instant critique, I'eveque Ferreolus remplit pour la se-

conde fois le noble role de protection attache a son titre; il dit

a Marcus de se lever, et, le prenant par la main, contenant de la

voix et du geste le flot des revoltes qui s'arreterent surpris et res-

pectueux, il gagna Tune des issues de la salle, et conduisit le refe-

royaumes respectifs. Ce qui concenie la ville de Tours pout done s'iaduire pour Limoges,

sauf cette difFereuce que Tours preteudait, par privilege;, a une exemption absolue

d'impots.

1. Vere, vere. — Modo vere, modo digne. — ^Equum est.'justum est. — Omnes cense-

mus. — Omnes, omnes. — Voyez Lamprid., iipud Sm'iil: hii^lor. Avjuslse, p. 52, et, daus

les Memoires de I'AracL'mie des inscriptions el belles-lettres, t. I, p. 115, une note sur les accla-

mations du peuple et du sanat. Des reunions^civiles cet usage^passa dans les eglises, oii

il fut pratique aux elections d'eveques et aux sermons.

2. ... Diim cunctas Aquitanice urbes, quae ad regnum Cliilperici respicere videbantur,

ad liasc solvenda verLis vol minis luvitar.t, a Lemovicinis... (Aimoini monaclii Floriac.

,

de Gcsl. Franc, lib. Ill, cap. xxxi, apud Scrijit. rer. (jallic. et francic, t. Ill, p. 81.)

3. Lemovicinus quoque popiilus quum se cerneret tali fasce gravari , Marcum referen-

dari mi... interliccre voluit. (Greg. Turon. Hist. I'ranr.. lil). V. cap. xix , ibid., t. 11,

p. 231.)

30
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:,«o rendaire a la plus prochaine basilique'. I'arvonu a cet asile ou sa

vie etait en surete, Marcus avisa aux moyens de sortir prompte-

ment de Limoges ; il y reussit, aide encore par I'eveque, et peut-^tre

a la faveur d'liu deguisement.

Cependant le tumulte continuait dans la salle de la curie ; les ma-

gistrals et les senateurs, laiques et clercs, restaient confondus pele-

mele avec le peuple, les uns monies, ne sachant que resoudre, les

autres se livrant a toute Teffervescence des passions politiques.

Parrai ces derniers figuraient, ii ce qu'il semble, des pretres et des

chefs d'abbaje. Indecis un moment et comme etonne d'avoir laisse

sortir sain et sauf I'liomme dont il voulait se venger, le peuple

tourna sa colere contre les livres de cadastre que Marcus avait aban-

donnes dans sa fuite. Les plus furieux s'en saisirent pour les lace-

rer, mais un autre avis prevalut, celui de transporter ces registres

sur la place publique, et de les y bruler avec un appareil qui signa-

lerait la victoire des citoyens de Limoges et leur resolution de ne

point soufFrir la levee des nouveaux tributs. On courut fouiller la

maison qu'avait occupee le referendaire, et Ton prit tout ce qui s'y

trouva de roles et de volumes destines a differentes villes. Un bu-

cher fut dresse aux cris de joie de la multitude enivree de sa rebel-

lion. Parmi elle, des citojens de haut rang s'agitaient comme elle,

et applaudissaient, en vojant la flamme detruire les livres apportes

par Tofficier du roi-. Bientut il n'en restaplus que des cendres. Mais

ces livres etaient des copies dont les originaux reposaient en surete

dans les coffres du tresor royal ; I'espece de delivrance que la cite de

Limoges se ilattait d'avoir conquise ne pouvait pas etre de longue

duree : elle dura peu en effet, et les suites en furent deplorables.

De la premiere ville ou il crut pouvoir s'arreter, Marcus expedia

un message au roi Hilperik pour I'informer des' graves evenements

1. Et fecisset utique, nisi cum episcopus Ferreolus ab imminenti discrimine liberasset.

(Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, cap. xxix, apiid Script, rer. gallic, et francic, t. II,

p. 251.)

2. Arreptis qiioque libris descriptiomiTn , incondio iiiultitudo conjuncta concj'eniavit...

(Ibid.) — ... Et omnes poleptici iiicendiis sunt concreniatl. (Greg. Turon. Hint. Franc.

Kpitom., ibid., p. 409.) — Et tomi universi, quos secuni forebat , igne creniati sunt.

(Aimoini monacbi Floriac, de Gest. Franc, lib. Ill, cap. xxxi; ibid., t. Ill, p. 81.)
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qui venaient d'avoir lieu a Limoges. La sedition, avec menaces de

mort centre un officier du prince et destruction de registres publics,

etait I'un des crimes pour lesquels, sous I'empire romain, Tempe-

reur, quel que fut son caractere, n'avait ni pardon ni clemence. Aux

traditions imperiales se joignirent, dans ce cas, pour determiner la

conduite du roi de Neustrie, I'esprit de colere et de vengeance per-

sonnelle de la souverainete barbare et I'instinct d'avarice excite par

une telle occasion de gagner largement des confiscations et des

amendes. Ces divers mobiles concoururent, selon toute apparence, a

la decision energique prise aussitot par le roi. II fit partir de son pa-

lais, en mission extraordinaire, des officiers charges de se rendre a

Limoges, d'entrer dans la ville, soit de gre, soit de force, et de sevir

centre les habitants par des executions a mort, par un appareil de

supplices capable d'inspirer la terreur, et par un surcroit d'imposi-

tions'. L'ordre fut execute de point en point; les commissaires

rojaux arriverent a Limoges, et le peuple, qui setait souleve teme-

rairement, n'osa ou ne put rien pour se defendre. Apres enquete

sommaire sur les circonstances de la revolte, une sorte de proscrip-

tion enveloppa les senateurs de Limoges, et, avec eux, tout ce qu'il

y avait de citoyens considerables. Des abbes et des pretres, accuses

d'avoir anime le peuple a I'incendie des livres de recensement, furent

soumis, en place publique, a differents genres de tortures ^. Tous les

biens des supplicies et des proscrits echurent au fisc, et la ville fut

frappee d'un tribut exceptionnel beaucoup plus dur que les impots

qu'elle avait refuse de payer ^

Pendant que les citoyens de Limoges etaient si cruellement cha-

ties de leur rebellion d'un jour, le referendaire Marcus poursuivait

sa tournee 'administrative ; il la termina sans rencontrer d'obstacles.

Six ou huit mois apres son depart, il revint au palais de Braine, ap-

1. ... Unde multum molestus rex, dirigens de latere suo personas, immeiisis damnis

populum adttixit, suppliciisque conterruit, morte nnilctavit... (Greg. Turon. Hisl. Franc,

lib. V, cap. XXIX, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 251.)

2. Ferunt etiam tunc abbates atque presbyteros ad Btipites extensos divefsis siibja-

enisse tormeiitis, calumniantibns regalibus missis, quod in seJitione populi ad incendendos

libros satellites adfuissent... (Ibid.)

3. Acerbiora quoque deinceps infligentes tributa. (Ibid.)
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J80 portant aveo lui I'argont porni coinine proiiiioi" tonno du noiivel ira-

pot, ot les roles de rocensLMnent et do repartition arretes pour toutes

les villos du rojaume. Ceux dos villos dont le revenu appartenait a

la reine Fredegoudo lui funnit roniis pour etre gardes par elle dans

les coffres ou elle renfermait son or, ses bijoux, sesetoffes precieuses

et les titres de ses domaines ' ; le reste fut reintegre ou prit place,

pour la premiere fois, dans le tresor royal de Neustrie. De cettevaste

operation financiere, Marcus tira d'iminenses profits plus ou moins

illicites; ses richesses furent un objet de baine et de malediction

pour ses freres d'origine, les Gallo-Romains, desoles et mines par

les nouveaux tributs'. Soit que ces charges fussent, parelles-memes,

d'une lourdeur insupportable, soit que le poids en fut aggrave, pour

la masse des contribuables, par uu mauvais classement des terres et

par I'inegalite de la repartition, beaucoup de families aimerent mieux

abandonner leurs heritages et s'expatrier que de les subir. Durant le

cours de Tannee 580, une foule d'emigrants quitterent le territoire

de Neustrie pour aller s'etablir dans les villes qui obeissaient a Hil-

debert II ou a Gonthratnn ^.

Cette annee, ou les mesures administratives du roi Hilperik tom-

berent comme un fleau sur la Neustrie, fut marquee, dans toute la

Gaule, par des fleaux naturels. Au printemps, le Rhone et la Saone,

la Loire et ses affluents, grossis par des pluies continuelles, debor-

derent et firent de grands ravagas. Toute la plaine d'Auvergne fut

inondee; a Ljon, beaucoup de maisons furent detruites par les eaux,

et une partie des murs de la ville s'ecroula*. Dans I'ete, un orage de

1. Regina... jiissit libros exliiheri; qui de civitatibiis suis per Marcnm venerant... (Greg.

Turon. Hist. Franc, apud Script, rer. gallic, et francic, lib. V, cap, xxxv. p. 253.) Et

ingressa in regestuin (Fredegunlis), leseravit arcam monilibus ornamentisque pretiosis

refortara : du (jua (iiuim diutissime res divcrsas extrala-ns tilia* adstanti porrigerct...

(Ibid., lib. IX, cap. xx.xn', p. 3-52
)

2. Marcus quoqtie rcfurcndarius... post congrcgatos de iniquis dcscriptioiiibus tlicsau-

ros... (Il)il., lib. VI, cap. xxviii, p. 280.)

3. Qua do causa nmlti rcIiiKinentes civitatcs illas, vol possessiones propiias, alia regna

pelieruiit; satiiis duccntus alibi pcregi-iuari, quaiu tali pcriciilo subjaciro. (Ibid., lib. V,

cap. XXIX, t. II, p. 151.)

4. Pari niodo Uolauus cum Arari conjtiiictus, ripas cxoedcns, grave dainiiuin popiilis

intulit, muros Lugdunonsis civitatis aliqua ex parte subvertit... i^Ibid.. cap. xxxiv, p. 252.)
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grele devasta le territoire de Bourges; la ville d'Orleans fut a demi bsn

consumee par un incendie.^n tremblement de terre assez violent

pour ebranler les remparts des villes se fit sentir a Bordeaux et dans

le pays voisin; la secousse, prolongee vers TEspagne, detacha des

Pyrenees d'enormes quartiers de roclie qui ecraserent les troupeaux

etles hommes '. Enfin, au mois d'aout, une epidemie de petite verole

de la nature la plus meurtriere se declara sur quelques points de la

Gaule centrale, et, gagnant de proclie en proclie, parcourut presque

tout le pays.

L'idee de poison occulte, qui, dans de semblables desastres, ne

manque jamais de s'ofFrir aux imaginations populaires, fut admise

presque generalement, et les potions d'he-rbes antiveneneuses joue-

rent le principal role parmi les remedes qu'on essaya^. La mortalite,

qui etait effrayante, frappait surtout les enfants et les personnes

jeunes. La douleur des peres et des meres dominait, dans ces scenes

lugubres, comme le trait le plus decliirant; elle arrache au contem-

porain un cri de sympathie dont I'expression a quelque chose de

tendre et de gracieux : « Nous perdions, dit-il, nos doux et chers

« petits enfants que nous avions rechauffes dans notre sein, portes

« dans nos bras, nourris, avec un soin attentif, d'aliments donnes

« de notre propre main; mais nous essuyames nos larmeg,et nous

« dimes avec le saint homme Job : Le Seigneur me les a donnes, le

« Seigneur me les a otes, que le nom du Seigneur soit beni ^. »

1. Ipso anno graviter urbs Bnrclegalensis a terras motu concnssa est, moeniaqne civi-

tatis in discrimine eversionis exstiteriint... Qui tremor ad vicinas civitates porrectus est,

et usque ad Hispaniam adtigit, sed non tam valide. Tamen de Pyrenseis montibus immensi

lapides sunt commoti... (Greg. Turon. Hist. Franc, apud Script, rer. gallic, et francic,

lib. VI, cap. XXXIV, p. 252.)

2. ... Dysentericus morbus pene Gallias totas praaoccupavit... a multis autem adsere-

batur venenum occultum esse. Rusticiores vero covales hoc pusulas nomiiiabant : quod non

est incredibila, quia missaj in scapulls sive cruribus ventosce
,
proce]eiitibus erumpenti-

busque vesicis, decursa sanie multi liberabantur : sed et herbce, quaj venenis medentur^

potui snmtje, plerisque prjEsidia contulerunt. (Ibid., lib. V, cap. xxxv, t. II. p. 253.) —
Voyez dans Gregoire de Tours I'enum^ration des syinptoines^ qui sont dvidemment ceux

de la petite verole maligne.

3. Et quidem primum lia-c infirmitas, a mense Augusto initiata, parvulos adolescentes

adripnit, letoque subegit. PcrJidimus dulces et caros nobis infantulos, quos aut gremlis

fovimus, aut ulnisbajulavimus, aut propria manu ministratis cibis ipsos studio sagaciore
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wo Lorsque 1 epidemie, apres avoir desole Paris et son territoire, se

porta vers Soissons, enveloppant avec cette ville la residence royale

deBraine, Tun des premiers quelle atteignit fut le roi Hilperik. II

ressentitles graves symptomes du mal a son debut, mais il eut, dans

cette epreuve, le benefice de I'age, et il se releva promptement». A
peine il entrait en convalescence, que le plus jeune de ses fils, Dago-

bert, qui n'etait pas encore baptise, tomba malade. Par un sentiment

de prevoyance religieuse, etdans I'espoir d'attirer sur lui la protec -

tion divine, ses parents se haterent de le presenter au bapteme ^;

I'enfant parut se trouver un peu mieux, mais bientot son frere

Clilodebert, age de quinze ans, fut pris comme lui .de la maladie

regnante ^ A la vue de'ses deux fils en peril de mort, Fredegonde

fut saisie des cruelles angoisses de coeur que la nature fait souffrir

aux meres, et, sous le poids de I'anxiete maternelle
,
quelque chose

d'etrange se passa dans cette ame si brutalement egoiste. EUe eut

des eclairs de conscience et des sentiments d'humanite, il lui vint

des pensees de remords, de pitie pour les souffrances d'autrui, de

crainte des jugements de Dieu. Le mal qu'elle avait fait ou conseille

jusque-la, surtout les sombres evenements de cette annee, le sang

verse a Limoges, les miseres de tout genre qu'avait produites par

tout le rojaume letablissement des nouveaux tributs,se represen-

taient a elle, troublaient son imagination, et lui causaient un repen-

tir mele d'effroi \

Agitee par ses craintes maternelles et par ce soudain retour sur

elle-meme, Fredegonde se trouvait un jour avec le roi dans la piece

du palais ou leurs deux fils etaient couches, en proie a I'accable-

nutrivimus : sel abstersis lacrymis cum beato Job diximus... (Greg. Tiiron. Hist. Franc,

lib. V, cap. XXXV, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 253.) — Job. cliap. i, 21,

1. Igitur in his diebus Chilpericus rex graviter 8egrotavit...(Greg. Ttiron., loc. sup. cit.)

2. Quo convalescente, iilius ejus junior, necdum e:c aqua et Spiritu sancto renatus .

aegrotare coopit. Quem in extremis viJentes, baptismo abluerunt. (Ibid.)

3. ... Quo jiarumper melius agente, fratcr ejus senior^ nomine Ohlodobertus , ah hoc

raorbo corripitur... (Ibid.)

4. ... Ipsumque in discrimine mortis Fredcgundis mater ccrnens, sero poenitens ... (Ibid.)

— Tandem Fredegundis, cnjus toties dolor lacera torquebat prsecordia, quoties seraimortua

uatorum couteinplabatur corpora, pristinic feritatis oblita, huniani induit compassioneni

animi. (Ainioini monaclii Floriac. de Gest. Franc, lib. Ill, cap. xxi, ibid., t. Ill, p. 82.)
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ment de la fievre. II y avait du feu dans I'atre, a cause des premiers :m

froids de septembre et pour la preparation des breuvages qu'on

administrait aux jeunes malades. Hilperik, silencieux, donnait peu

de signes d'emotion; lareine, au contraire, soupirant, promenant ses

regards autour d'elle et les fixant tantot sur I'un, tantot sur I'autre

de ses enfants, montrait, par son attitude et ses gestes, la vivacite

et le trouble des pensees qui I'obsedaient . Dans un pareil etat de

Tame, il arrivait souvent aux femmes germaines de prendre la pa-

role en vers improvises ou dans un langage plus poetique et plus

module que le simple discours. Soit qu'une passion vehemente les

dominat, soitqu'ellesvoulussent, parun epanchement decoeur, dimi-

nuer le poids de quelque souffrance morale, elles recouraient d'in-

stinct a cette maniere plus solennelle d'exprimer leurs emotions et

leurs sentiments de tout genre, la douleur, la joie, Tamour, la

haine, I'indignation, le meoris K Ce moment d'inspiration vint pour

Fredegonde ; elle se tourna vers le roi , et attachant sur lui un

regard qui commandait I'attention, elle prononca les paroles sui-

vantes 2 :

«II y a longteraps que nous faisons le mal et que la bonte de

« Dieu nous supporte; souvent elle nous a chaties par des fievres et

« d'autres maux, et nous ne nous sommes pas amendes.

« Voila que nous perdons nos fils ; voila que les larmes des pau-

« vres, les plaintes des veuves, les soupirs des orphelins les tuent,

a et nous n'avons plus I'esperance d'amasser pour quelqu'un^.

« Nous thesaurisons sans savoir pour qui nous accumulons tant

1. On en trouve une foule d'exemples dans les Sagas, qui sont le monument le plus com-

plet des anciennes mceurs germaniques. Les personnages de ces recits, liommes ou femmes,

improvisent frequemment; Fimprovisation des femmes est annoncee par ces formules :

Tha krad hun visu thessa ; Hun swarar og Iivad visa ; Enn hun kvad vi'su (alors elle dit ces

vers; elle r^pondit et dit ces vers; elle lui dit en vers, etc.) — Voyez Saga af Ragnari

Lodbrok, cap. iv, xvi; Skioldunga saga, cap. xxxi; Vohunga saga, cap. xxix, et tout le

recneil intituld Nordiska Kaempa daler.

2. ... Ait ad Regera... (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, cap, xxxv, apud Script,

rer. gallic, et francic, t. II, p. 253.)

3. « Ecce jam perdimus filios; ecce jam eos lacryrase pauperum, lamenta vidua-

rum, suspiria orphanorum interimunt; nee spes remanet cui aliquid congregemus. »

(Ibid.)
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&80 « de choses ; voila que nos tresors restent vides de possesseur, pleins

« de rapines et de maledictions'.

« Est-ce que nos celliers ne regorgeaient pas de vin? Est-ce que

« nos greniers n'etaient pas combles de froment? Est-ce que nos

« coffres n'etaient pas remplis d'or, d'argent, de pierres precieuses,

« de colliers et d'autres ornements imperiaux? Ce que nous avions

M de plus beau, voila que nous le perdons^ »

Ici leslarmes, qui des le debut de cette lamentation avaient com-

mence a couler des yeux de la reine, et qui a chaque pause etaient

devenues plus abondantes, etoufterent sa voix. Ella se tut et resta

la teie penchee, sanglotant et se frappnnt la poitrine^
;
puis elle se

redressa comme inspiree par une resolution soudaine, et ditau roi

:

« Ell bien ! si tu m'en crois, viens et jetons au feu tous ces roles

« d'impots iniques; contentons-nous pour notre fisc de ce qui a suffi

« a ton pere, le roi Clilother^ » Aussitot elle donna I'ordre d'aller

chercher dans ses coffres les registres de recensement que Marcus

avait apportes des villes qui lui appartenaient. Lorsqu'elle les eut

sous la main, elle les prit Tun apres I'autre et les jeta dans le large

foyer, au milieu des tisons brulants, Ses yeux s'animaient en voyant

la fiamme envelopper et consumer ces roles obtenus a grand'peine;

mais le roi Hilperik, etonne bien plus que joyeux de cette action

inattendue, regardait sans proferer un seul mot d'acquiescement.

« Est-ce que tu liesites? lui dit la reine d'un ton imperieux. Pais ce

1. « Tliesaurizamiis, nescieiites cui congregemus ea. Ecce thesauri remanent a possessore

« vacui, rapinis ac maledictionibus pleni. » (Greg. Tiiron. Hisl. Franc,, lib. V, cap. xxxv,

apud Script, rer. gallic, et fraiicic, t. II, p. 2.53.)

2. (I Niimquid non exiindabant pronituaria vino? Nuniquid non liorrea replebautur fru-

« mento? Numquid non erant thesauri referti auro , argerito , lapidibus pretiosis , moni-

« libus, vel reliquis iniperialibus ornanientis? Ecce quod pulchrius liabebamus perdi-

« mus. » (Ibid.) — II est difKcile de croire que ce discours, si plein d'acceiit et de mouve-

raeut, soit une amplitication de Fhistorien ; Gregoire de Tours n'a pas le defaut de decla-

mer sous le nom de ses personnages; 11 leur fait dire les paroles qu'il avait lui-meme

entendues ou que I'opinion des contemporains leur attribuait. Or, si le discours de Frede-

gonde fut, comme il y a lieu de le penser, reproduit par les oui-dire, on ne peut en expli-

quer le cara. tere que par I'induction i\m precede.

3. Hkc cfTata regina pugnis verberans pectus... (Ibid.)

4. i( Nunc, si placet, veni, et incendamus onmes descriptiones iuiquas : sufficiatque fisco

« nostro quod suiTecit palri regiquo C'hlothachiirio. " (Ibid.)
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« que tu me vols faire, afin que, si nous perdons nos fils, nous sso

M echappions du moins aux peines eternelles '. »

Obeissant a I'impulsion qui lui etait donnee, Hilperik se rendit a

la salle du palais ou les actes publics etaient reunis et conserves; il

en fitextraire tous les roles dresses pour la perception desnouvelles

taxes, et commanda qu'ils fussent jetes au feu. Ensuite il envoya

dans les diverses provinces de son royaume des hommes charges

d'annoncer que le decret de I'annee precedente sur Tirapot territo-

rial etait annule par le roi , et de defendre aux comtes et a tous les

ofRciers fiscaux de I'executer a Tavenir-.

Cependaut la maladie mortelle suivait son cours; le plus jeune

des deux enfants succomba le premier. Ses parents voulurent qu'ii

fut enseveli dans la basil ique de Saint-Denis, et ils firent transpor-

ter son corps du palais de Braine a Paris, sans I'accompagner eux-

memes^. Tous leurs soins se portaient des lors sur Chlodobert, dont

I'etat ne donnait plus qu'une faible esperance. Renoncant pour lui a

tout secours humain, ils le placerent sur un brancard, et le condui-

sirent a pied, jusque dans Soissons, a la basilique de Saint-Medard.

La, suivant une des pratiques religieuses du siecle, ils I'exposerent

couche dans son lit pres de la tombe du Saint, et firent un voeu solen-

nel pour le retablissement de sa sante. Mais le malade, epuise par

la fatigue d"un trajet de plusieurs lieues, entra en agonie le jour

meme, et il expira vers minuit \ Cette mort emut vivement toute

la population de la ville ; a Timpression de sympathie, que cause

1. « ... Jussitlibros exliiberi, qui de civitatibus suis per Marcum venerunt : projectisque

in ignem, iternm ail regem conversa : « Quid tu, iiiquit, moraris? Fac quod vides a me

« fieri. » (Greg. Tiiron. Hint. Franc, lib. V, cap. xxxv, apud Script, rer, gallic, et

francic, t. II, p. 253.)

2. Tunc rex, compxinctus corde, tradidit omnes libros descriptionura igni, conflagra-

tisqne illis, misit qui futuras prohiberent descriptiones. (Ibid.)

3. Post hiEC infantulus junior, dum iiimio labore tabescit, extinguitiir; quern cum

maximo man-ore deducentes a villa Brennaco Parislus, ad basilicam saiicti Dionysii sepe-

lire mandaverunt. (Ibid.)

4. Clilodobertum vero componentes in ferctro^ Suessionas ad basilicam sancti Medardi

duxerunt, projicientesque eum ad sanctum sepulclirum, voverutit vota pro eo, sed media

nocte, anlielus jam et tenuis, spiritum exlialavit... (Ibid.) — Medard^ eveque de Noyon,

mort en 560, avait ete enterrd a Soissons, par ordre du roi Ciilother.
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5«ii d'ordiiKiiro la fin prematuree des personnes rojales, se joignait pour

les habitants de Soissous iin retour personnel sur eux-memes. Pres-

que tons avaient a pleurer quc-lque perte rocente. lis se porterent

en foule aux funerailles du jeune prince, et le suivirent procession-

nellement jusqu'au lieu de sa sepulture, la basilique des martyrs

saint Crepin et saint Crepinien. Les hommes versaient des larmes,

et les femmes, vetues de noir, donnaient les memes signes de dou-

leur qu'aux obseques d'un pere ou d'un epoux; il leur semblait, en

accompagnant ce convoi, mener le deuil de toutes les families *,

En temoignage de ses regrets paternels, Hilperik fit de grands

dons aux eglises et aux pauvres. II ne retourna pas a Braine, dont

le sejour lui etait devenu odieux, et ou I'epidemie continuait ses ra-

vages; parti de Soissons avec Fredegonde, il alia s'etablir avec elle

dans I'une des maisons rojales qui bordaient la vaste foret de Cuise,

a peu de distance de Compiegne. On etait alors au mois d'octobre,

a I'epoque de la chasse d'automne, espece de solennite nationale au

plaisir de laquelle tout homme de race franke se livrait avec une pas-

sion capable de lui faire oublier les plus grands chagrins-. Le mou-

vement, le bruit, I'attrait d'un exercice violent et quelquefois peril-

leux, calmaient la tristesse du roi et le rendaient par intervalles a

son humeur habituelle; mais, pour la douleur de Fredegonde, il n'j

avait ni distraction ni treve. Ses souffrances comme mere s'aggra-

vaient du changementque la mortde ses deux filsallait amenerdans

sa situation comme reine, et des craintes qu'elle en concevait pour

Tavenir. II ne restait plus qu'un seul heritier du rovaume de Neus-

trie, et c'etait Chlodowig, le fils d'une autre femme, de I'epouse

qu'elle avait supplantee autrefois, I'homme qu'un complot recent

venait de lui signaler comme I'objet des esperances et des intrigues

1. Magnus qiioque hie planctiis omni populo fuit : nam viri lugentes, raulieresquo

lugubi-ibus vestiinentis inJutiu, ut solet in conjugmn exsequiis fieri, ita hoc fiinus Sunt

prosecute. (Greg. Turon. IJist. Franc, lib. V, cap. xxxv, apud Script, rer. gallfc. et

francic, p. 253.) — Voyez ci-apres, Pieces justilicatives, les vers aJresstis par Fortu

-

natus a Iliiperik et FreJegonde sur la mort <le leurs deux fils.

2. Igitur post mortem filiorum Chilperiei, rex mense octobri in Cotia silva plenus luctu

cum conjuge residebat. (Ibid., lib. V, cap. XL, t, II, p. 256.) — Adriani Valosii Rer.

francic, lib, X, t. II, p. 108.
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de ses ennemis'. La perspective du veuvage, malheur qu elle devait sso

craindre chaque jour, la frappait d'epouvante ; elle se voyait, dans

ses apprehensions, degradee de son rang, privee d'honneurs, de pou-

voir, de richesses, soumise, par represailles, ou a des traitements

cruels ou a des humiliations pires que la mort.

Ce nouveau tourment d'ame ne la conduisit pas au raeme genre de

pensees que le premier. Un moment elevee au-dessus d'elle-meme

parce que Tinstinct maternel porte en soi d'inspirations nobles et

tendres, elle etait retombee dans sa propre nature, I'egoisme sans

frein, I'astuce et la cruaute. Elle se mit a chercher les moyens de

tendre a Chlodowig un piege ou il perdit la vie, et ce fut sur lefleau

qui venait de lui enlever son fils qu'elle compta, dans cette machi-

nation, pour faire perir son ennemi. Le jeune prince, absent de

Braine, avait echappe a I'epidemie ; elle resolut de suggerer a son

pere, a I'aide d'un faux pretexte, I'idee de Tenvoyer dans ce lieu

ou la contagion se montrait de plus en plus meurtriere. La raison

qu'elle imagina pour persuader son mari fut sans doute I'interet de

savoir par le temoignage d'une personne sure, d'un membre de la

famille, ce qui se passait dans cette maison royale subitement aban-

donnee de ses maitres et exposee ainsi aux larcins et aux dilapida-

tions de tout genre. Ne soupconnant rien des motifs secrets de cet

avis, Hilperik le trouva bon a suivre ; il donna, par un message,

a Chlodowig, I'ordrede se rendre a Braine, et le jeune horame

obeit avec cette soumission filiale qui etait dans les moeurs germa-

niques^

Soit pour inspecter par lui-meme ses recoltes de I'annee, soit pour

varier ses distractions, le roi passa bientot de la foret de Cuise au

domaine de Chelles, sur la Marne. La, il se prit a songer a son fils,

qui etait a Braine, expose, pour lui complaire, a un danger presque

1. Le complot de Leudaste et du pr^tre Rikulf. Voyez cinquieme Recit, p. 371 et suiv.

— Chlodowig etait alors age d'environ vingt-cinq ans.

2. Tunc Chlodovechum filium suura Brennacura, faciente regina, transmisit, ut scilicet

et ipse ad hoc interitii dcperiret. Graviter ibi his diebus morbus ille, qui fratres inter-

fecerat^ serviehat... (Greg. Turon. Hist. Franc, lib. V, cap. xl, apud Script, rer. gallic.

et francic, t. II, p. 256.)
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18J certain, et il lo iTqtjx'!;! |>ivs dc liii'. Clilnilowii;- rcvint sain ot saut'

de sa perilleuso niissidn: phMii dc liii-iiKMuo cj, (h; la bonne fortune

qu'il avait do siu'vivrc a ses jeunes IVeres, il iri-ita comrne a plaisir

les regrets et la haine de Fredegonde. II etalait devant elle des airs

de fierte meprisante, et il tenait a tout venant des propos tels que

ceux-ci *
: « Voila mes freres niorts, le rojaume reste a moi seul

;

« toute la Gaule me sera soumise, le sort m'a reserve I'empire uni-

« versel. — Voila que mes ennemis sont sous ma main, je les trai-

« terai comme il me plaira'. » Souvent il lui arrivait de joindre des

invectives contre la reine a ces forfanteries pueriles oil sa vanite se

gonflait de I'orgueil inspire aux Neustriens par leurs conquetes re-

centes, et par I'espoir qu'ils fondaient sur elles de retablir a leur

profit Tunite de la domination franke''.

Fredegonde etait informee des moindres discours de son beau-fils,

et, dans Tetat de preoccupation extreme oii elle se trouvait, ces vai-

nes paroles lui causaient des mouvements de frajeur. D'abord on

fit des rapports exacts, ensuite le faux se mela au vrai; enfin, il j
eut de pures fables inventees par emulation de zele^ Un jour,

quelqu'un vint lui dire : « Si tu restes privee de fils, c'est par I'effet

« des trames de Clilodowig. II a commerce avec la fille d'une de tes

1. Ipse eriim rex calain Pavisiaciii civitatis villain advenit. Post pancos vero dies Cblo-

doveclium ad se venire prsecepit... '(Greg. Tiiron. Hial. Franc, lib. V, cap. xl, apud

Script, rer. gallic, et (rancic, t. II. p. 25H.) — CLelles est dans le departemeiit de Seine-

et-Marne, entre Bondy et Lagny, a six lieues est de Paris.

2. Igitur quum in supraJicta villa apud patrem habitaret, cocpit immature jactare...

(:bid.)

3. « Ecce, mortuis fratribus meis, ad me restitit omne regnum : mihi universje Gallia;

« subjicientur, imperiiinujue universum mihi fata largita sunt. Kcco inimicis in manu

« positis inferam qiiaecunKjue placuerit. » (Ibid.)

4. Sed et de noverca sua Fredegunde regina non condecibilia detroctabat. (Ibid.)

L'agrandissement de la Neustrie se poursuivait, depiiis I'annee 577, par I'occupation suc-

cessive de toutes les villes d'Aqiiitaine appartenant soit a TAustvasie, soit au royaume

de Gontliramn ; cette invasion fut complete en I'annee 582. — Voyez troisieme et sixicme

Recits.

5. Qua; ilia audiens, pavore nimio tcrrebatur. (Ibid.) — Non dcfuerc tamen qui dela-

toria contra eum uti arte, non solum qua; ipse injuriose loqiiebatur do regina, verum el

aliqua ad ipsam referrent nicndacia.. (Aimoini monachi Floriac. de Gust. Franc, lib. Ill,

cap. xui, apud ibid., t. Ill, p. «7.)
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« servantes, et il s'est servi de la mere pour faire mourir tes enfants sso

« par des malefices. Je t'en avertis, n'attends pas mieux pour toi

« maintenant que tu as perdu ce qui te donnait Tesperance'. » Cette

denonciation mensongere, frappant la reine comme d'un coup elec-

trique, reveilla en elle toute sou energie, et la fit passer de I'abat-

tement a la fureur. Elle fit saisir dans sa maison, garrotter et ame-

ner devant elle les deux ferames qui lui etaient designees. Par son

ordre, la concubine de Clilodowig fut battue de verges et on lui coupa

les cheveux, signe d'infamie que les coutumes germaniques infli-

geaient, avant toute punition, a la femme adultere et a la fiUe de-

bauchee; puis, on exp)sa cette raalli3ureu.se dans la cour du palais,

le corps serre entre les deux moities d'un pieu fendu qu'on avait

dresse devant le logement diijeune prince pour lui faire honte et

peine a la fois'. Pendant que la fiUe subissait ce genre de supplice,

la mere fut mise a la question, et, a force de tortures, on tira d'elle

un faux aveu des sortileges qu'on lui imputait'^.

Munie de cette preuve qui semblait peremptoire, Fredegonde alia

trouver le roi, lui dit ce qu'elle venait d'apprendre, et demanda ven-

geance contre Clilodowig. Son recit adroitement mele d'insinuations

capables de donner a Hilperik des craintes pour sa propre vie, fit sur

lui une telle impression, que, sans rien examiner, sans interroger de

nouveau personne, sans meme entendre son fils, il resolut de le livrer

a la justice de sa maratre'.- Devenu pusillaniine a force de credulite,

supposant a Clilodowig, outre le crime dont on le chargeait, des

1. Post dies vero aliquot adveniens quidam ait reginaj : Ut orLata tiliis seleas, dolus

hie Clilodovechi at operatiis. Nam ip^c coneiipisceiis uiiins ancillaruin tuariim tiliam,

« nialetieiis tuo; per n.atrem ejus tilios iiiterfecit : ideoqiie moneo ne speres de te melius,

« quuiu tibi spes per qnam regnar3 debueras sit abbita. » (Grag. Tiiroa., Hist. Franc,

lib. V, cap. XL, apul Script, rer. gallic, et franciC; t. II, p. 2.5ii.)

2. Tune regina tlmore perterrita, et furore succensa, uova o.bitate compuncta, adpre-

hensa puella in qiiam 03iiIos inje33rat Cliloloveohus, et g/avitjr verberata, injiJi comim

capitis ejus jussit : ac soiss.e suJi impositam deligi ante metatum CliloJovec'ai pra;cepit...

(Ibid.)

3. ... Matre quoque puellse roligata, et tormentis diu cruciata, elicuit ab ea professio-

nem, quce hos sermones veros esse ilrmaret... (IbiJ.)

4. ... Regi exinde baio ct alia huju:.cemoJi iusinuans, viudictam de CliloJovecho po-

poscit. (Ibid.)
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S80 pensees d'usurpation et de parricide, il n\)sa le faire arreter dans le

palais, au milieu de ses jeunes compagnons, et ce fut par une sorte

de guet-apons qu'il voulut s'assurer de sa personne. Ce jour-la, une

partie de cliasse eut lieu dans la foret voisine de Chelles; le roi s'y

rendit accompagne seulement de quelques leudes devoues parmi les-

quels figuraient le due Bob ou Baudeghisel, et le due Desiderius,

I'habile et heureux chef de runiiee d'invasion qui poursuivait alors

en Aquitaine la conquete des villes de Hildebert et de Gonthramn '.

Venu a la cour de Neustrie dans I'intervalle de deux campagnes, on

eut dit qu'il s'j trouvait a point nomme pour aider de sa main la

colere insensee du pere contre le fils, et remplir ce role de ministre

de la fatalite que les nobles gallo-romains jouerent plus d'une fois

dans les catastrophes domestiques de la djnastie merovingienne^.

A Tune des stations de la foret, Hilperik s'arreta et fit partir un

message ordonnant a Chlodowig de se rendre aupres de lui, seul,

pour un entretien secrete Le jeune homme crut peut-^tre que ce

rendez-vous mysterieux etait arrange par son pere afin delui donner

le moyen de s'expliquer devant lui, de parler librement et de prou-

ver son innocence; du moins il obeit sans retard, n'ajant aucun

soupcon de ce qui allait suivre. Arrive a la foret, il se trouva bientot

en presence de son pere et des dues Bob et Desiderius, qui se tenaient

tous deux pres de lui. On ne sait de quel air le roi accueillit son fils,

s'il eclata en reproches et en maledictions ou s'il n'y eut de sa part

qu'un morne silence avec un signe de commandement. A ce signe,

ou a Tordre qui leur fut donne, Desiderius et Bob s'approcherent du

jeune prince, et le saisissant, ehacun de son cote, par un bras, ils le

tinrent avec force pendant qu'on lui enlevait son epee^ Quand il fut

1. Tunc rex in venationem directus... (Greg. Turoii. Hist. Franc, lib. V, cap. xl,

apud Script, rer. gallic, el francic, t. II, p. 256.) ... Bobo dux filius Mummoleni,..

Bodegisiliis filius Mummoleni Suessionici. (Ibid., lib. VI, cap. xi-v, p. 290, et lib. X.

cap. II, p. 364). — Les syllabes Bob, Bah, Bod, had. Bat, se substituaient souvent, comma

petit nom familier, aux noms germaniques formers du composaut B'lW ou Baud, et d'uii

autre mot quelconque. — Voyez ti-oisieme et sixieme Recits.

2. Voyez I'histoire d'Arcadius, scnateur arverne. (Greg. Turon. lib. Ill, cap. ix, xii et

XVIII.)

3. ... Eum pr;ecepitarcessiri sccrctius... (Ibid., lib. V, cap. xi, p. 256.)

4. Quo adveiiiente, ex jussu rtgis adprelicusus in mauicis a Dcsiderio atquc liobmie
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desarme, on le depouilla de ses riches habits, et on le couvrit de ve- sso

tements grossiers; accoutre ainsi et charge de liens comme un vil

malfaiteur, il fut conduit devant la reine et remis a sa discretion ',

Quoique Fredegonde eut d'avance bien arrete ce qu'elle voulait

faire quand elle se verrait maitresse de la vie du dernier de ses

beaux-fils, elle ne precipita rien ; et, suivant I'esprit de calcul et de

prevoyance qui ne I'abandonnait jamais, elle retint Chlodowig pri-

sonnier dans le palais de Chelles pour I'interroger elle-meme, et

tirer de ses paroles, soit des preuves contre lui, soit des renseigne-

ments sur ses liaisons d'interet et d'amitie'. Durant trois jours cette

procedure domestique mit en presence Tun de Tautre, dans une lutte

inegale, deux etres de nature bien differente, la femme aussi adroite

qu'impitoyable, pleine d'art pour dissimuler et de force pour vouloir,

et le jeune liomme imprudent, etourdi, franc de coeur et leger de

propos. L'interrogatoire du prisonnier roula sur trois points qui lui

furent presentes sous toutes les formes : Qu'avait-il a dire sur les

circanstances du crime dont il etait charge? De quelles personnes

avait-il recu des suggestions ou des conseils? Avec quelles personnes

se trouvait-il particulierement lie d'aflfection * ?

De quelques detours qu'on usat pour le surprendre, Chlodowig

fut inebranlable dans ses denegations sur tons les faits allegues

;

mais, ne resistant pas au plaisir de se faire gloire de la puissance et

du devoueraent de ses amis, il en nomma un grand nombre*. Cette

information suffit a la reine, qui mit fin a son enquete pour passer

a I'execution de ce qu'elle avaitresolu. Au matin duquatri^me jour,

Chlodowig, toujours lie ou enchaine, fut conduit de Chelles a Noisy,

domaine royal situe a pen de distance sur I'autre rive de la Marne \

ducibus... (Greg. Turon. Hint. Franc, lib. v, cap. xl, apud Script, rer. gallic, et francic,

t. II, p. 256.)

1. ... Nudatur armis et vestibuS; ac vili indumento coiitectus regina; vinctus addu-

citur. (Ibid.)

2. At ilia in custodia eum retineri praecepit, elicere ab eo cupiens... (Ibid.)

3. ... Si liaec ita ut audierat se haberent, vel cujus consilio usus fuerit, aut cujus lute

instinctu fecisset, vel cum quibus maxime amicitias conligasset. (Ibid.)

4. At ille reliqua denegans, amicitias multorum detexit. (Ibid.)

5. Denique post triduum, regina vinctum jussit eum transire ilatronam fluvium, et in
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580 Ceux qui le transfererent ainsi, commo pour uu changement de pri-

son, avaient dos onlres secrets; peu d'lieures apres son arrivee, il

fut lVai>i)o :\ niort d'uu couteau (lu'on laissa dans la plaie, et enterre

dans une fosse creusee le long du nuir (Tune cliapelle dependant du

palais do Noisy'.

Le meurtre consomme, des gens instruits par Fredegonde se ren-

dirent aupres du roi et lui annoncerent que Chlodowig, pousse au

desespoir par la grandeur de son crime et I'impossibilite du pardon,

s'etait tue de sa propre main; comme preuve du suicide, ils ajou-

terent que Tarme qui avait cause la mort etait encore dans la bles-

sure*. Hilperik, imperturbable dans sa credulite, ne concut aucun

doute, ne fit ni enquete ni examen; regardant son fils comme un

coupable qui s'etait puni lui-meme, il ne le pleura point et ne donna

pas meme des ordres pour sa sepulture ^. Cette omission fut mise a

profit par la reine, dont Tinimitie ne pouvait s'assouvir; elle s'em-

pressa de cominander qu'on deterrat le corps de sa victime et qu'on

le jetat dans la Marne, pour qu'il fat a jamais impossible de I'ense-

velir honorablement \ Mais ce calcul de barbarie demeura sans effet

;

au lieu de se perdre au fond de la riviere ou d'etre emportes au loin

par le courant, les restes de Chlodowig furent pousses dans un filet

tendu par un paclieur du voisinage. Quand cet bomme vint lever ses

filets, il retira de I'eau uu cadavre, et reconnut le jeune prince a sa

longue chevelure qu'on n'avait point songe a lui enlever. Touche de

respect et de compassion, il transporta le corps sur la rive et I'inhuma

dans une fosse qu'il couvrit de gazon afin de la reconnaitre, gar-

villa, cui Nuceto iiomen est, custodiri. (Greg. Tnvon. Hist. Franr. lib. v, cap. xi., apiid

Script, rer. fjalUc. el francic, t. II, p. 25o.) — Noisy-le-Grand, a quatre lieues uord-est

de Paris.

1. Inquacustodia cultro porcussus interiit, ipsoquo in loco sepultus est. (Ibid.) —Ibid.,

lib. VIII, cap. x,p. 31l).

2. Intcrea advciicniiit miiitii ad rpgcm, qui dicerent, quod ipse se ictn proprio perfo-

disset : et a Ihuc ipsum cultniin de quo se pi-rculit in loco staro vulucris adfirniabant.

(Ibid., lib. V, cap. XL, t. II, p 250 )

3. Qnibus verbis rex CiiilperLcus inlusus, nee llevit queiii ipse, ut ita dicam, niorti tra-

diderat, iiistigante regina. (Ibid.^ p. 256 et257.)

4. Ibid., lib. VIII, cap. x, p. 310.
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dant pour lui seul le secret d'un acte de piete qui pouvait causer sa sso

perte*.

Fredegonde n'avait plus a craindre qu'un fils de Hilperik et d'une

autre femme qu'elle n'heritat du rojaume ; sa securite a cet egard

etait complete, mais ses fureurs n'etaient pas a bout. La mere de

Chlodowig, I'epouse qu'elle avait fait repudier, Audowere, vivait

encore dans un monastere de la ville du Mans ; cette femme avait a

lui demander compte de sa propre infortune et de la mort de deux

fils, le premier traque par elle comrae une bete fauve et contraint au

suicide ^ le second assassine. Soit que Fredegonde crut possible

qu'au fond de son cloitre Audowere nourrit des projets et trouvat

des moyens de vengeance, soit que sa liaine contre elle n'eut d'autre

cause que le mal qu'elle-meme lui avait fait, cette liaine etait au

comble ; un nouveau crime suivit de pres le meurtre de Chlodowig.

Des serviteurs de la reine, charges de ses ordres, partirent pour le

Mans, et, arrives la, ils se firent ouvrir les portes du monastere ou,

depuis plus de quinze ans, Audowere etait retiree et ou avait grandi

aupres d'elle sa fille Hildeswinde, qui portait le surnom de Basinet

Toutes les deux etaient comprises, chacune pour sa part, dans I'hor-

rible commission donnee par Fredegonde ; la mere fut mise a mort,

et la fille, chose incroyable si un contemporain ne I'attestait, la

propre fille du roi Hilperik fut violee et, lui vivant, subit un tel ou-

trage*. Les domaines qu'Audowere avait recus autrefois comme

consolation du divorce, ses autres biens et tous ceux de Chlodowig

et de sa soeur devinrent la propriete de Fredegonde ^. Quant a la

malheureuse jeune fille qui survivait deshonoree, sans famille, quoi-

qu'elle eut un pere et que son pere fut roi, elle alia s'enfermer dans

1. Greg. Tiivou. Hist, Franc, lib. VIII, cap. x, ai)ucl Script, rer. gallic, et francic, t. 11,

p. 316.

2. Merowig; voyez troisieme Recit^, p. 315 et suiv.

3. Voyez premier Recit. — Basine signifiait la Bonne ; le radical de ce nom, bas on bat

suivant les dialectes, se retrouve en allemand et en anglais modernes dans les comparatifs

besser et better, et dans le superlatif best.

4. Mater autem ejus crudeli morte necata : soror illius.., delusa a pueris reginse... (Greg.

Turon. Hist. Franc, lib. V, cap. xl, apud Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 257.)

5. ... Opesque eorum omnes reginse delata; sunt. (Ibid.)

31
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580 le raonastere de Poitiers, et se remettre aux soins maternels de la

fondatrice de cette maison, la douce et noble Radegonde *.

La femme a qui les souffraiices de la torture avaient arrache

des declarations contre elle-meme et contre Chlodowig fut con-

damnee par jugement a etre brulee vive. En allant au supplice, elle

retracta ses aveux, criant a haute voix que tout ce qu'elle avait dit

etait mensonge; mais celui que ces paroles auraient du faire tres-

saillir, Hilperik, ne fut point tire de son etrange engourdisse-

ment, et les protestations de la condamnee expirerent inutiles au

milieu des flammes du bucher'*. II iiy eut point d'autres supplices

au palais de Clielles; les serviteurs et les amis de Chlodowig, in-

struits par I'exeniple de ce qui etait arrive trois ans auparavant

aux compagnons de son frere, avaient pris la fuite a propos, se

dispersant de diiferents cotes et laisant diligence pour sortir du

royaume '^.

Des ordres expedies aux comtes des frontieres leur enjoignirent

de barrer le passage aux fugitifs ; mais un seul, le tresorier de Chlo-

dowig, fut arrete au moment ou il arrivait sur le territoire de

Bourges, pays du royaume de Gonthramn. Comme on le ramenait

par la ville de Tours, I'eveque Gregoire, le narrateur de ces tristes

scenes, le vit passer les mains liees, et apprit de ses gardiens qu'ils

le menaient a la reine et a quel sort il etait destine *. Gregoire, emu

de compassion pour ce malheureux, chargea ceux qui le conduisaient

d'une lettre ou il demandait sa vie. A cette priere d'un homme

qu'elle reverait en depit d'elle-meme, Fredegonde fut saisie d'un

salutaire etonnement, et, comme si une voix mysterieuse lui eut dit

:

1. lu monasterium... trausmittitur, in quo imiic veste niutata Gonsistit... (Greg. Tiivuu.^

IJiat. Franc, lib. V, cap. XL, apud Script, rer. tjallk. et francic, t. II, p. 257.) — Voyez

le cinquieme Recit.

2. Mulier qu£E super ChloJovecluini locuta fucrat clijuclicatur inceiulio concremari. Qua'

quum duceretur, reclamare ccepit misera semendacia protulisse : sed, nihil prolleicutibus

verbis, ligata ad stipitem, vivens exuritur flammis. (Ibid.)

3. Servientes quoquo illius per diversa dispersi sunt. (Ibid.) — Voyoz, troisiume Reoit,

p. 315 ot 3IG, la inort des compagnons de Merowig.

4. Thosauvarius Cidodoveclii a Cuppane stabuli comitc do Biturico retractus, vinctus

rcgiiuu transniissus est, divorsis cruciatibus exponcudus... (^Ibid.)
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« C'est assez, » elle s'arreta. Sa fievre de cruaiite finit ; elle eut la sso

clemence du lion, le dedain du meurtre inutile, et non-seulement elle

fit grace au prisonnier des tortures et du supplice, mais encore elle

le laissa libre de s'en aller ou il voudrait*.

Cinq ans apres, Hilperik etait mort assassine, laissant pour heritier 585

de son rojaume un fils age de quatre mois ; et Fredegonde, inca-

pable de faire tete au soulevement de ses ennemis, avait mis cet

enfant et elle-meme sous la protection du roi Gontliramn, venu aupres

d'elle a Paris. Dans ce voyage, qui devait lui donner la haute main

sur les affaires de la Neustrie, Gonthramn etait agite de sentiments

tres-divers : la joie de pouvoir prendre sa revanche des torts que

lui avait faits Hilperik, et la tristesse qu'en bon frere il ressentait de

sa mort; la defiance que lui causait I'amitie si trompeuse de Frede-

gonde, et I'interet qu'il avait a lui rendre service pour s'assurer la

tutelle de son fils et la regence du royaume^. D'un cote, I'ambition

le retenait a Paris ; de I'autre, une vague terreur le pressait d'abre-

ger le plus possible un sejour qu'il croyait perilleux; il jouait le role

de patron et de defenseur de Fredegonde, et il se gardait contre

elle ^. Ses preoccupations lui ramenaient vivement a I'esprit la fin

violente de son frere et de ses neveux Merowig et Chlodowig ; ces

derniers surtout, morts a la fleur de I'age et dont il n'avait recu au-

cun mal, etaient le sujet de ses reveries melees de craintes pour lui-

meme et de regrets pour les siens. II en parlait sans cesse et se

plaignait de ne pouvoir au moins leur donner une sepulture hono-

rable, ignorant quel etait le lieu ou leurs corps avaient ete jetes *. De

1. ... Sed eum regina et a suppliciis et viuculis jussit absolvi, liberumque nobis obti-

ueutibus abire permisit. (Greg. Turon., Hist. Franc., lib. V, cap. XL, apud Script, rer.

gallic, et francic, t. II, p. 257.)

2. Comperto autem Guntchramuus rex de fratris excessu amarissime flevit. Moderato

quoque planctu, commoto exercitu Parisius dirigit. (Ibid., lib. VII, cap, v, p. 295.)

3. Nam Fredegundem patroeiuio suo fovebat, ipsamque saspiiis ad convivium evocans,

promittens se ei fieri maximum defensorem. (Ibid., cap. vii.) — Sed quia non erat fidus^

ab homiuibus inter quos venerat armis se munivit^ nee nunquara ad ecclesiam, aut reli-

qualoca quo ire delectabat, sine grandi pergebat custodia. (Ibid.^ cap. vili, p. 296.)

4. Denique quum interitum Merovecbi atque Chlodovecbi ssepius lamentaretur, nesci-

retque ubi eos postquam iuterfecerant projecissent... (Ibid., lib. VIII^ cap. x^ p. 316.)
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585 telles pensees le conduisirent a chercher des informations a cet

egard, et bientot le bruit de sa pieuse enquete fut repandu autourde

Paris. Siir^-e bruit, un liomme de la campagne vint au logis du roi

demandant a lui {)ai'ler, et, admis en sa presence, il dit : « Si cela ne

« doit pas tourner contre moi dans la suite, j'indiquerai en quel lieu

« est le cadavre de Chlodowig '. »

Jojeux de ce qu'il venait d'entendre, le roi Gonthramn jura au

paysan qu'il ne lui serait fait aucun mal, et que, bien au contraire,

s'il donnait des preuves de ce qu'il annoncait, on le recompenserait

par des presents*. Alors cet homme reprit : « roi, ce que je dis

« est la verite, les faits eux-memes le prouveront. Lorsque Clilodo-

« wig eut ete tue, et enterre sous I'auvent d'un oratoire, la reine,

« craignant qu'un jour il ne fut decouvert et enseveli avec honneur,

c( le fit Jeter dans le lit de la Mariie. Je le trouvai dans les filets que

w j 'avals prepares, selon le besoin de mon metier qui est de prendre

« du poisson. J'ignorais qui ce pouvait etre, mais a la longueur des

« clieveux je reconnus que c'etait Chlodowig. Je le pris sur mes

« epaules et le portal au rivage ou je I'enterrai et lui fis un tombeau

« de gazon. Ses restes sont en surete, fais maintenant ce que tu vou-

« dras '. »

Gonthramn, feignant d'aller a la chasse, se fit conduire par le pe-

cheur au lieu ou cet liomme avaiteleve un monticule de gazon "*. La

terre ajant ete creusee, on trouva le cadavre de Chlodowig couclie

sur le dos et presque intact; une partie de la chcvelure, celle qui

posait en dessous, s'etait separee de la tete, mais le reste, avec ses

1. ... Venit ad vegem homo qui diceret : « Si milii contrarium in posterum non habe-

« tur, iiulicaboin quo loco Clilodoveclii cadaver sit positum. » (Greg. Turou., Hist. Franc,

lilj. VIII, cap. X, apiid Script, rer. gallic, et francic, t. II, p. 316.)

2. Junivit I'ex nihil ei inolestuni tievi, sed potiiis muneribus anipliari. (Ibid.)

3. Tunc ilk- : » Veritateni, iu(iuit, me loqui, o rex. ipsa ratio qwx acta est comprobabit.

« Nam quando Clilodovechus luteriectus est, ac sub stillicidio oratorii cujusdam sepuUus,

« metueiis regina ne aliquando inventus cum honore sepeliretur, jussit eum in alveum

« JIatron;e Ihiminis projici. Tunc intra lapsum, quod oporc meo ad capiendorum piscium

« necessitatem pra-paraveram, reperi. Sod quum ignorarem quisnam esset, a cii sarie pi"o-

« lixa cognovi Chlodovcchum esse... » (Ibid.)

4. Quoil quum rex coniperisset, contingcns sc ad vcnationom proccdere... ',Ib.d.)
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longues tresses pendantes, y demeurait encore attache ^ A cet indice sbs

qui ne laissait point de doiite, le roi Gonthramn reconnut le fils de

son frere, I'un de ceux dont il avait tant souhaite de pouvoir retrou-

ver les restes. II ordonna pour le jeune prince des funerailles magni-

fiques, et, menant lui-meme le deuil, il fit transporter son corps a la

basilique de Saint-Vincent, aujourd'hui Saint-Germain des Pres^

Quelques semaines apres, le corps de Merowig, decouvert dans le

pays de Terouane, fut apporte a Paris et enterre dans la meme

eglise, oil reposait aussi le roi Hilperik '.

Cette eglise fut le tombeau commun des princes merovingiens, de

ceux-la surtoutqui, enleves par une mort violente, ne purent choisir

eux-memes leur sepulture. Son pave subsiste et, dans I'enceinte de

I'edifice rebati plusieurs fois, il garde encore la poussiere des fils du

conquerant de la Gaule. Si ces Recits valent quelque chose, ils

augmenteront le respect de notre Age pour I'antique abbaye royale,

maintenant simple paroisse de Paris, et peut-etre joindront-ils une

emotion de plus aux pensees qu'inspire ce lieu de priere consacre il

y a treize cents ans.

1. ... Detectoqiie tnmulo, reperit corpusculum integrum et inlffisum : una tautnm pars

capillorum, qure subter faerat, jam defluxei-at; alia vero cum ipsis crinium flagellis intacta

durahat. (Greg. Tiiron., Hist. Franc. ,]ih. VIII_, cap. x, apud Scd'/j^ rer. gallic, et francic,

t. n, p. 316 et 317.)

2. Convocato igitur episcopo civitatis^ cum clero et populo, et cercorum innumerabi-

lium ornatu, ad basilicam Sancti Vincetitii detulit tumulandum... (Ibid.)

3. Post h£ec misit Pappolum Carnotenre urbis episcopum, qui Merovechi cadaver requi

reus juxta Chlodovechi tumulum sepelivit (Ibid.)

FIN DES RECITS MEROVINGIENS





PIECES JUSTIFICATIVES

CONSIDERATIONS SUR L'HISTOIRE DE FRANCE

CHAPITRE VI

l>ROniBlTI()N DF.S GHILDrS PAR LES CONCILES TENDS EN GAULE ; IX^ SIF.OLE

CONCILIUM NAMNETENSE 1

Can. XV.

De collectis, vel confratriis, quas consortia vooant, sicut verbis monuimus, et

nunc scriptis expresse prsecipimus, ut tantum fiat, quantum rectum ad auctoritatem

et utilitatem atque ad salutem animae pertinet. Ultra autem nemo nee sacerdos,

neque fidelis quisquam, in parochia nostra progredi audeat. Id est, ut in omni ob-

sequio religionis, videlicet in oblatione, in luminaribus, in orationibus mutuis, in

exequiis defunctorum, in eleemosynariis, et ceteris pletatis officiis. Pastos autem

et comessationes, quas divina auctoritas vetat, ubi et gravedines, et indebitae exac-

tiones, et turpes ac inanes laetitise, et rixae, saepe etiam, sicut expert! sumus, usque

ad liomicidia, et odia, et dissensiones accidere solent, adeo penitus interdicimus, ut

qui contra lioc decretum agere praesumpserit, si presbyter fuerit, vel quilibet clc-

ricus, gradu privetur; si laicus est, aut femina, ab ecclesia usque ad satisfactionem

separetur. Conventus autem taliura confratrum, necesse si fuerit simul conveniant,

aut forte aliquis contra parem suum discordiam habuerit, quem reconciliari necesse

sit, et sine conventu presbyterorum et ceterorum esse non possit, post peracta ilia

quae Dei sunt, et Cbristianae religioni conveniunt, et post debitas adraonitiones, si

contigerit ut verae caritatis et fraternae invicem consolationis omnes ad refectionem

i. Dfi epocha hnjiis concilii sine anctoritate proniintiare difficile est; sed qiiiim duo ejus canones in

et X, inde translati videantur in librum vu capitulariuin , antiquius omnino dici necesse est, quain

existimarint ii qui sub annum Christi dccc collocandum censuerunt. Qiiod si quis ad concilium illud

Namnetense referri velit, quod Vitaliani papce temporibus snb anno dci.viii magna episcoporum fre-

quentia celebratum ex Flodoardo didicimus, liberum esto judicium. {Nota Jacobi Sirinondi.)
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conveniant, sic talia fieri pormitlimus, ut servata modestia, et tempcrcntia, et so-

brietate, pacis([ue concordia, sicut decet fratres, in ffidilicationem fratoriiitalis, et

laudem et gloriam Dei, et graliarum acliones fiaiit. El iioc omnino caveatur quod

Salvator ait : Videte ne graventur corda vestra in crapuln et ebrietate. Qui voliierint,

eulogias a presbytero accipiant : et panem tantum fraiigentes, siiigulos accipiant

biberes, et nibil amplius contingere praesumant. Et sic unusquisque ad sua cum

benedictione Domini redeat. {Sacrosancta Concilia, t. IX, col. 472, ed. Labbe,

1672.)

HINCMARI ARCHIEPISCOPI RHEMENSIS CAPITULA AD PRESBYTEROS PAROCHIiE SVJE

(ANNO 852)

De confratriis, earumque conventibus, quomodo celebrari debeant.

Ut de collectis, quas geldonias vel confratrias vulgo vocant, sicut jam verbis mo-

nuimus, et nunc scriptis expresse prsecipimus, tantum fiat, quantum ad auctorita-

tom, et utilitatem, alque rationem pertinet. Ultra aulem nemo neque sacerdos,

ncque fidelis quisquam, in parocbia nostra progredi audeat. Id est in omni obsequio

roligionis conjungantur : videlicet in oblatione, in luminaribus, in oblationibus mu-

tiiis, in exequiis defunctorum, in eleemosynis, et ceteris pielatis officiis : ita ut

qui candelam olTerre voluerint, sive specialiter, sive generaliter, aut ante missam,,

aut inter missam, antequam evangelium legatur, ad altare delerant. Oblationem

autem, unam tantummodo oblalam, et olTertorium, pro se suisque omnibus con-

junctis et familiaribus offerat. Si plus de vino voluerit in butticula vel canna, aut

plures oblatas, aut ante missam, aut post missam, presbytero vel ministro illius tri-

buat, unde populus in eleemosyna et benedictione illius eulogias accipiat, vel pres-

byter supplementum aliquod habeat. Pastos autem et comessationes, quas divinu

aucloritas vetat, ubi et gravedines, et indebilae exactiones, et turpes ac inanes lae-

titiffi et rixa;, saepe etiam, sicut experti sumus, u^que ad boniicidia^ et odia, et dis-

sensiones accidere solent, adeo penitus interdicimus, ut qui de cetero hoc agere

praesumpserit, si presbyter fuerit, vel quilibet clericus, gradu privetur, si laicus,

vel femina, usque ad satisfactionem separetur, Conventus autem taliuui confra-

trum, si necesse fuerit ut simul conveniant, ut si forte aliquis contra parem suum

discordiam habuerit, quem reconciliari necesse sit, et sine conventu presbyteri et

ceterorum esse non possit, post peracta ilia qua Dei sunt, et Christianaj religion!

conveniunt, et post debitas admonitiones, qui voluerint eulogias a presbytero acci-

piant : et panem tantum frangentes singuli singulos biberes accipiant, et nihil am-

plius contingere praesumant, et sic unusquisque ad sua cum benedictione Domini

redeat. {Sacrosancta Concilia, t. VI 11, col. 572, ed. Labbe.)
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N" 2

STATUTS d'cNE GHILDE ANCLO-SAXOXNE ETABLIE A CAMBRIDGE; IX® SIECLE

Her is on this Gewrite siu geswitelung theere gersednisse the thius geferrceden

geraed haefth on thegna Gilde on Granla-brycge. Thaet is thonne serest Ihset aelc

othrum ath on hahgdome sealde sothre heldraedenne for Gode and for worulde. And

eal geferraeden thsem a sylste the rihtost haefde ; Gif h^vilc gegilda forthfaere gebringe

hine. ealgegildscipe thaer he to wihiie. And se the Ihaerto ne cume gylde Syster hu-

niges. And se Gildscipe hyrfe be healfre feorme of thone forthferedan. And »lc

sceote twegen Paenegas to thaere aelraessan. And man tliair ogebrynge that gerise

aet sancte ^Etheldrydhe ; and gif thonne hwylcuni gyldan thearf si his geferena ful-

tumes. And hit gecyd wyrthe thaes Gildan nihstan Gerefan butun se gilda sylf neah

si. And se gerefa liit forgymeleasi gegyldean pund. Gif se hlaford hit forgymeleasie

gyldean pund. Buton he on Hlafordes neode beo. Oththe legerbsera; and gyf liwa

Gyldan ofstlea. Ne si nan other butun eahta pund to bole. Gif se Stlaga thonne tha

bete oferhogie. Wrece eal Gildscipe thone Gildan. And ealle beran. Gif hit thonne

an do beran ealle gelice ; and gif aenig Gilda hwilcne man ofstlea. And he nead-

wraca si. And his bismer bete. And se ofstlagana twelf hende sy fylste aelc GegyJda

healfe mearc to fylste gyf se Ofstlagana ceorl sy twegen oran. Gif he wylisc si anne

oran; Gif se Gilda thonne hwsnne mid dysie and myd dole stlea. Bere sylf thet he

worhte; and gif Gegilda his Gegyldan thurh his agen dysi ofslelea bere sylf with

magas thaet he brace. And his gegylde eft mid eahta pundum gebycge oththe he

Iholie a geferes and freondscipes; and gif Gegilda myd thaem ete oththe drince the

his Gegildan stlog. Butun hit beforan Gyhinge. Olhthe Leod Bisceope. Othtiie Eal-

dormen beo. Gilde an pund. Butun he aetsacan maege mid his twam gesetlun thaet

he hine nyste; Gyf hwilc gegilda olherne misgrete. Gylde anne Syster huniges. And

gif hwa otherne misgrete gylde anne Syster huniges butun he hine mid his twam

gesetlun geladie; Gif cnith waepn brede. Gild se hlaford an pund. And haebbe se

hlaford ffit thaet he maege. And him eal Gildscipe gefylste thaBt he his feoh of haibbe;

and gif Gniht otherne gewundie wrece hit hlaford and eal Gyldscipe on an sece

thaet th... he sece that he feorh nebbe; and gif Gniht binnan slig sitte. Gylde

anne Syster huniges. And gif hwa fot-setlan haebbe do tiist ylce, and gif hwilce

Gegilda ut of lande forhtfere oththe beo gesycled. Gefeccan hine his Gegildan. And

hine gebringan deadne oththe cucene. Thaer he to wilnie. Be thsm ylcan wite the

hit gecweden is. Gif he aet. .'Et ham forthferth and Gegilda thait lie ne gessecth;

and se Gegilda the ne gesece his morgen spaece. Gilde his Syster huniges. (Hickesii

(Thesaurus linguar. septentrioiial., t. 11, p. 20.)

VERSION LATINE DONNEE PAR HICKESICS

In hoc scripto continetur narratio institution! s, quam Socii sodalitatis nobilium

in Cantabrigia sanxerunt. Primo institutum est quod omnes Socii, tactis S. reli-
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quiis, jurabunt se sincere fideles fore suis singulis consociis, tam in iis qua; Deum,

quam qua) mundum spectant, et quod universa Socictas eum semper adjuvabit,

qui juslioroni causam habet. Si quis Socius moriatur, ab universa SodaUlale efl'e-

retur in Sepultnra>, quern elegerit, locum, et quisquis ad cum elTercndum non ve-

nerit Scxtavium mellis solvet, et Sodalitas alteram partem sumptuum accommodabit,

quae ad justa solvenda in silicernio, sou epulalione funebri iuipendentur, et singuli

insupcr sodales duos denarios Eleemosyna; nomine erogabunt, ex qua, quantum

convenit, vel oportet, ad Sand» Ethelclrythce Ecclcsiam perferetur. Et si cui soda-

lium, suorum consodalium auxilio opus sit, iii denuntiabitur Gerefcv, qui sodali illi

maximeerit viciuus, nisi sodalis ille in proximo ei sit. Et si Gerefa cum adjuvare

neglexerit, libram solvito. Pariter si praises Sodalitatis ei in sub;idium venire ne-

glexerit, libram solvito, nisi per domini negoti^ illi non licet [vel domino in «re

gravi obstrictus sit] aut valde ffigrotetur. Siquis Socium occidat, non amplius quam

octo libras satisfactionis gratia solvito. Si vero qui occidit satisfacere contumaciter

recusaverit, universa sodalitas Socium vindicabit, et omnes in id sumptus dabunt.

Verum si unus quis id facial, omnes in impensis erunt pares. Siquis autem Socius

qui egenus est quenquam occidat, et ei compensatio facienda est, turn si occisus

valeat mcc. solidos, unusquisque Socius dimidiam marcam conferet. Sed si occisus,

colonus sit, conlribuet quisque Socius duas oras; si vero Wallus, duntaxat unam.

Si aliquis Socius quenquam temere et petulanter occidat, ipse compensate. Siquis

vero, Socius petulantia sua actus Socium occidat, consanguineisejus ipse satisfaciat,

et preeterea consocium suum octo libris redimat, aut Sodalitii, et fraternitatis jus

perdito. Et siquis Socius cum eo, qui consocium suum occidit, nisi in prsesentia

regis, episcopi vel comitis, comedat, aut compotet, libram pendito, ni cum duobus

consacramontalibus infieiari potest se ilium non novisse. Siquis Socius alterum

durius et illiberaliter appellet, Sextarium mellis pendito; si vero quenquam alium

inciviliter et asperius appellet, Sextarium mellis etiam solvito, nisi se cum

duobus consacramentalibus poterit purgare. Si famulus [armiger] gladium slringat,

dominus ejus unam libram pendito, quam quibus poterit cunque modis ab co

repetito, et in ea repetenda universa sodalitas ilium adjuvabit. Et si famulum

famulus vulneret, id vulnerati dominus cum universa sodalitale vindicabit... et

petat, quod vita non fruatur. Si famulus in via cuiquam insidietur, Sextarium

mellis solvito, et si tendiculam sive docipulam ponat tantundum pendito. Siquis

Socius apud ex.teros moriatur aut eef^cr sit, consocii eum accersunto, ferantque

sive vivum, sive morluum ad quemcunque voluerit locum; aul pa?nas dent, qua;

conslilUuntur. Siquis vero domi moriatur, et Socius qui ad potendum ejus corpus

non iverit, et Socius qui ne gesece his morgen-spoBce Sextarium mellis solvito.

(llickcsii Thesuur. linguar. septentrmial
.
, t. II, p. 21, Disserlatio epistolaris, Oxo-

iiia;, 1703.)
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N» 3

STATCTS d'uNE GHILDE ANGLO-SAXONNE ETABLIE A EXETER; IX® SIECLE

Theos gesamnung si gesamnod ou Exanceastre for gocles lufun. And for usse

saule thearfe aegther ge be usses lifes gesundfulnesse ge eac be thaem eefteran da?-

gum the we to godes dome for us sylfe beon willath. Thonne habbath we gecweden

thaet ure Mytting sie thriwa on. xii monthum. Ane to see Michaeles mtessan olhre

sithe to see Marian maessan ofro Midne Winter. Thriddan sithe on eall Hseligra

Msesse-daeg ofer Eastron. And hsebbe aelc Gegilda. ii. Sesteras Mealtes. And aelc

cnith anne. And sceat Huniges, And se Meessepreost a singe twa Maessan othre for

tha lyfigendan frynd. Othre for tha forth-gefarenan aet aelcere iMittinge. And aelc ge-

maenes hades brothur , twegen Salteras-Sealma. Otherne for tha lyfigendan frynd.

Otherne for tha forth-gefarenan and aeft forth-sithe aelc monn. vi maessan oththe vi.

Sealteras Sealma. And aeth suth-fore aelc mon. v. peningas. And aet husbryne aelc

mon anne pen. And gif hwylc man thone andagan forgemeleasige. Ml forman

cyrre ni. Messan. JEt otherum cyrre v. JEt thriddan cyrre ne scire his nan man

butun hit sie for mettrumnesse. Oththe for hlafordes neodde. And gif hwylc monn

thone andagan ofer-hebbe aet his gesceote bete twifealdun an gief hwylc monn of

this Geferscipe otherne misgrete gebete mid xxx peningum. Thonne biddath we

for godes lufun. Thaet aelc mann thaes Gemittinge mid rihte healde. .Swa we hit

mid rihte geraedod habbath. God us to thaem gefultumige. (Hickesius, ibid.)

VERSION LATIINE DONNEE PAR HICKESIUS

Agitur hie conventus in urbe Exoniensi, Dei et animarum nostrarum gratia, et

ea statuamus tam quae ad salutem et securitatem nostram in hac vita spectant,

quam in diebus futuris, quos ipsi coram Deo judice nobismet optamus. In hoc

igitur conventu coacti decrevimus, ut tribus vicibus annuatim comitia haberentur :

prima in festo S. MichaeUs Archangeli, secuiida in festo S. Mariai proxinie sequenle

Solstitium brumale, et tertia in omnium Sanctorum festo, quod post Pascha cele-

bratur. In singulis autem comitiis quisque Socius praestabit duos Sextarios polentae,

etquisque famulus unum cum suo Symbolo mellis. Sacerdos etiam in iis duas missas

cantabit, alteram pro vivis, alteram pro mortuis amicis. Quisque etiam Laicus frater

cantabit duos Psalmos, alterum pro amicis, qui inter vivos sunt, et alterum pro iis

qui sunt niortui. Porro quisque vice sua sex missas, aut vi Psalmos cantandos

suis sumptibus curabit. Et qaum Socius aiiquis peregre profecturus est, consocius

quisque quinque denarios; et quum domus alicujus conflagraverit, unum denarium

quisque etiam contribuet. Si vero quisquam condicta comitiorum tempora ne-

glexerit, prima vice, in tres celebrandas missas, impensas faciatj secunda, quinque

missarum impensis multetur; si vero tertia monitus adfuerit non purgabitur, nisi

aegritudine aliqua laboret, vel dornini negotiis impeditus fuerit. Condicta etiam
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coiiveniendi tempora si (juis forto proetennitlaf, diiplicotnr illius Symbolum. Si vero
tpiis ex iiac sodaliluto consocium suiim incivililer co durius appellaverit, cum tri-

j^enla donariis itl compeusato. Deni(|ue Dei gratia quemque obsecramiis, lit quaj in

hoc conveiUu decernuntur rite obscrvet, queiiUKhiiodiim lito a nobis iusliliiiiiilur.

IXnis auloin in iis -ervandis nosadjiivel. (Ilickesiiis, ibid., p. 22.)

N" 4

STATUS DE LA OlIILDE DANOISr. DU KOI CAM'T, MOUT EN 1036, CANONISE EN H0(»1

Statuta Convivii bead Canuti Regis et Martxjris.

Wy gild brodras innicn sanctis Kiiiils gildae som balig martir wor i Otthenso sfatb

boendes : gone Ihet alla^ men viderlict neruserende och komniende met thennte

neruaerende skreft : ath wur nadigha; herrffi-kong Eric liawaer ikkffi al enistaj i fyori

nuTden om v;el iwar ul Danniarks rig» sanely Knuts gild» fast giort Ibset siatfestoet.

Ocb stadaelig» styrk;pt,. Tel liwes sliirne ynneskt och Iroscap. Haver ban taget alia

fornaeunde gildes biodiae och gildsesken vnder sin serlestes vern; csaa ath hosom-

helst worae brcidne aller ^o^te^ vden lofllig sagli vra't gcir : och forsmar ath kommai

tel kcdring. Han seal ikkae viigaa koiigelif hefml, Forthi bedae \\\ och radae allae

brodfae och soster : fore thares eget gafn skyld. Ath the hawse segh madaeligae och

hoLieskligae i hwerien stapt. Och gorlae gema? gildens low och statuta. Sosom the velee

vnlgaa then thyngsel ocb pina" som luora; efter a^rae screfnae i thennee neruaerende

skra weth liwar briidae.

Thaetlae aerae the low och statuta som forsynligae maen och beskedeligae vorae for-

faedrae havai optaget och stadaeligae skula; huldes.

Art. \. Om mandrap.

Om gildbrodcr iliia?! slar sin gildbroder. Han seal bodae the dodes arwynghe xl

march penningae : och gildbrodrae iij march : och ther iwaer seal ban maelaes vih

aff gildet meth eet ont nafn som aer nidiugb. Om gildbroder slar nogben man i hiael

som ikkai xr gildbroder : och brodrae a^ne neruanendes tha scula; the hielpte hanom

af lifswodae. On han aer nsr hafaet : tha sculae the skipae hanom bod och aarer;

ocli osae kar : och eld fyne : och oxae : och sidenvoktiB segh self sosom han kan.

Art. 2.

Om han hestVedertbof : tha scula» the fulgai hanom tel skowen : och ikka> i

skowen : och skibae iianom fri best een dagh och nat. ^n hawer han hanom lenger :

1. Om gamle dantke Gilder ug deres Uneergang, af P. Rofod Ancher {Siir leu anciennnes Ghildfs

ihiiioises et de lenr, decadence, par le P. Rofod Auclier, Copenhagne, 1780, in-l2; Pieces justiticativei,

p. 105). II y avail en Uanemaik beaiicoup de ghildes dii roi Canut, et la plupart elaient plus an-

ciennes que sa canonisation. StMiioinoiil, a cette epo(iiie, Piles avaient change de patron et pris le nom

du nouveaii saint.
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tha seal han giwae leiaj af hanom efter brodae thokae Om hesten horer noger broiler

tel : ocli han vorder forderwet : tlia seal then som hesten i verdse hadae giuce verd

forse hanom om han haver ther sefnae tel. Allers scuIbb brodrae betalae hanom : tiio

kikkse iwer iij march.

Art. 3. De fidejussione.

Om gildbroder vorder nod tel manslast : ok han vederthorff, lak som kalles loueii

fora? segli foraj xl march : Iha sculaj brodrae vaerae tak forai hanom. Och han seal

seKT bretalae alt om han liauer ishx ihm- tel. Allers seulae allai brodrce betaliB fora;

hanom. JEn Ayr han forai rajlsla; och lader brodraenae i anger elter segh. Tha sculs

brodrae lotae segh seluae som the best kunriae. Och han som rymdae bort seal maeles

vt aff gildet met eet onl nafn som siges niding.

Art. 4.

Om gildbroder vorder ihiel slauen aff then som ikkae aer i gildet. Tha sculs gild-

brodraj hielpcC then dodes aruinga^ tel ath the muae fangae tak aff bin som hanom

ihlel slo sosom ser forloum forae xl march. Ma om han ikkae setter then louen fora3

segh : tha maa thet vendes hanom tel lifs vodae.

Art. J).

Om gildbroder aer nsr och a;y hielper sin gildbroder ther han ihiel slaas : och

vorder han iuer uimnen met louiict vitna^. Tha seal han males af biodraescap mf;t

nidings nafn. ^n huilken broder som vides forae sadon sagh och aer ikkae to brodres

vitnae ther tel. Tha seal ban tagae faem gildbrodrae tel segh och holdae thet met sin

eed : ath han ikka; vistas ther af : och ey saa sin gildbroder vaera; staid i saadont

anger. Aller och «ngae lund kiinnte hanom hielp;e. JEn vorder han ther forae iuer

uuimenlha seal ban mailesafbroderscap.Och huilken som hielper alter troster i no-

ger ma da; then som saa a;r visd af gildet met nidings nafn. Aller then som sin

gildbroder drap : han seal bodae iij march imolh alke brodrae.

Art. 6. De recto judicio contra fratrem,

Om tra3la3 vorder mellom bioilrte : tha seal net domes Ihem i mellom efter lou

och statulte. Och bosom raet dom ikka; gor. Aller forsmar rst dom som iuer hanom

aer giord : han seal va;ia; forvden brodres hielp och raad : saa lenga; te han louligae

baedrer baarlae imolh sagsogeren och briidra;. ^-En ho som gaar i gildet ; och hauer

tel forn noger sag paa segh : ther aeya3 ikkae brodrae at beuorae segh met vden the

vel». Maeden the saga; som ris^ae mellom brodra; siden the aerae gangne 1 gildaet aeyae

liii som the bcsl kunnte.

Art. 7. De percussione capitis.

Ho som slaar sin gildbroder tel bloots i glides bus aller i glides gaard me ham-

mer : oxae. kep. aller met noger annen thing huat som heist thet «er i houel : saa
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ath hail megliet veilcr Ihorl" lajges lajgaidom. t.ha seal han boda' xii inarch iinoih

lianom sum saarot lik : gilbrodrai eet pund hunugh : och alderman i march. Ocli lio

som slar igeii ham seal hcidaj tliet samajvidiu oni lliet genslau a;r slort och farlict.

AuT. S. Be ingressu curins confratris cum armata manu.

Hosom gaar i sin gildbroders gard eller hus veldajlega; mei verjendiu bond : och

slar hanoni ; hani husfnite : bans born : aller noger af bans bion : ban seal boda-

\i march imolb hanom : gildbrodrai i march : och olderman een half march.

Aht. t). Be accusatione.

Hosom iuxn-er sin gildbroder fora) herscap innen lands aller vden : han seal op rajla;

hanom al sin scadas : och Iher iuer bcidiu imoth hanom iij march och ete halft pund

hunugh imoth gildbrodra). jEh siger han nu3y : oeli vorder iuer uunnem met

ii brcidres viLuai ther i'ora; : orsagai segh met sieltai bond.

Art. iO. Be jpecunia defraudata.

Hosom gaar i skip met siorouajrje. Aller i skou met stubajrouajra; : och saa rouer

sin gildbroder : och vorder ther ibra; iuer uunen met senne iertegn : han seal altiid

bliua; niding : och bans pennyngK seal almynnig lei domes brodra^. Mn om gild-

broder gaar i sin gildbroders gaard aller hus : met then som «y gildbroder aer : for

\den andraj brodres semtboks och kaller hanom tel stefna^ aller thing : och skelner

hanom scade tel paa sin thing : aller fester met eed : ban seal boda veth hanom iij

march : och ther tel al scaden : gildbrddrai enn march : och olderman een half

march.

Art. li. Be verbis importunis.

Huilken som thrajter veth sin gildbroder i gildet : och saa frotorner hanom ath

han kan Midi hauK freet i liusait : och saa bort ganger : vorder han ther fora; fell

:

Iha seal ban bodtc velh hanoin vi march : gildbrodrai een marcii : och olderman

een halff march. Och liosoni kaller sin gildbroder IhydlT: Irolus : aller herienssdn.

. Aller drauer hanom i haara;. Aller vredailigaj slar met najua; : han seal bcidae veih

hanom vi march : gilbrodrai i march : och olderman enn lialfl" march.

Aivr. 1'2. Be sortibus mittendis.

Ora gildbroder seal giute lou : tba sculai loder castes : och paa huein loden taller,

the sculuj manniuligh sloiide met hanom. JEi\ bosom ikka3 kommer mej lianom af

the som loden I'ulkc paa : och ladcr sin broder tabe heder aller pen- nyngie : och

vorder ther fora^ felt met to gildbriidres viliue : ban seal biidai iij marcli veth hanom

:

och al scanden : gilbiddre eet halt pund hunugh : och alder man een half march.

iEngren maa vilna) vden ban a;r gildbroder : ikkuj seal och eet vitna> bores : vden

the vordte tu viliue : niaulen to monls viliUD an- olTert. Nar brodiaj kommai tel gild

su'fa.i' : tba scuhe the va'iw semty och mellidenckT.



PlfiCES JUSTIFICATIVES 495

Art. 13.

^ngen maa fremforai ksersemol for an hin annen t'onger aindet sin talse : hosom

thet gor : hodse een hallT ora; veth alderman. Om alderman ikka kommer tel gild

for iij sagaj cEra? berslse : bodae veth gildbrodrse een hallT march. Huatsom vorder

stefna3 sent i mellom brodrse thet seal asngen op drave igen. J^ngen scalpaa briidres

gildbtefna? sighe : thu liuuer : liosom thet sigher: bod® een halff march, ^ng en

seal senda; then man som ikka) ajr gildbroder til sin gildbro ders hus : alligeuel ath

the i&viv vden gildet : for vden brodres loff : paa bans cdaai : bosom Ibet gor : bode

veth hanom vi march : gildbrodriB een march : ochs alderm.an een halff march. Om
gild stefna3 vorder nefnd : tba scute alia) kommai : och hosom ikkffi kommer : ban

boda; ix skiling* : vdtn ban bauer loulict forfuel.

Art. i4. Be causa pecunice.

Om noger manor gildbroder fone pennyngs : och bin som foiiie sage nair siger

naiy ; tba veryae segh met tbrediai bond om banom kricues hallf march eller myndrte.

Om hanom kra^ues iuer halff march : och saa och in tel xl march : tba seal bin

som fora3 sagen verya; segh met siaetae bond : och ikkae flerae.

Art. is. De verbemto non conquerente.

Hosom vorder slauen : och ikks kserer thet fora3 alderman och brodrae : ban seal

biida) een march veth brodrs : och enn balffmarch veUi aldermiui. Siden befnte

om han vil. Allers mosta) br6dra3scap.

Art. 10.

Om gildbroder baer tel gildet oxae : suerd : aller annet vopn : ath scdaa) noger

broder met : han seal bodte iij march veth allae gildbrodra;.

Art. 17. Be fratre naufragante.

Hosom finder sin gildbroder i bafs nod : ban sealtagaj hanom i skip. Och om thet

aer nolthorft : tha seal han ut castte eet pund af siit gols af skipet : och giua; hanom

lifs hielp : huilket then som ibafs nod vor sUed seal giakUe bin som banom reddccdec

nar han kommer heem : om han bauer ther asfna^ tel. Allers scuiae allae gildbrcidr»

betalae ferae hanom om thet ten vora3 iij marchs skyld.

Art. 18. Be fratre captivo.

Hosom tinner sin gildbroder fongen aff lieetnynga3 : han seal la; hanom aff sine

pennyngK ath fri segh met : och the pennynga? seal hin som fangben vor igen

giuae nar han kommer heem : om baa bauer aefna) ther. tel. Allers scute allae gild

brodraj gialdaj foiai banom : ora thet a3n xr iij marchs skyld.

Art. 19. Be pecunia amissa.

Hosom mister sinae pennynge : saa ath nouffi igen bliuer een halff march : forslie

gildet drikes : tha seal buer broder giure hanom oftor si eghet skun.
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Aut. 20. De convivio facieado.

Nar gildet seal \Krx tlia scula' tlie broilnn som tel niufnes af aklerinan anUiorde

them som stolbriidra Kia) liunu^Ii aller malt : liuat som llie a!ya3 tlier lei. A\n om

lliet forfares forae Ihaeres forsomol.sc : thet seal viiies them. Hosom vordae telnefndaj

ath puia^ gildet : the sama' sciila» j^iiret. Allcrs huer afl' them som tel ipr nefnd seal

boila; ii ore solfs vclh allic brudne fora' iha-res forsomLdsic : vden ban huuer loulict

forral. The som tel teric uel'iida^ alb j^oi-e gildet orsagee ath the Ihet ikksB gorse :

lora.' siiigdom : Ibra; fatigdom ath ban haiier nuist sit gots : oebom ban hauerskipte

sit gots och ter paa sia farcnda; va'y. Aller i aiubie niaad;e Ihes liga;.

Art. 21. De recessu.

Nar gildet a!r veder reed : builkae brtidrai tha velae afgaa : the sculaj betalae lialft

scot : och pennyngffi tel stuth : bosom thet ikka gor : ban seal gaa for vden brodres

bielp. yEn vil an alligreuel banc ol met segb : tha scalhaiiom giues een kamia.' fuel.

Art. 22. De absentia congiklarum.

Tel gildet a>ya^ alla> gild sesken ath komma> fiirstic thet jer redse : saa vel quinnas

som msn : och bosom ikka? kommer : ban seal alligeuel giuse fult scot : och ther

tel ix skilingtE ; om ban tbcm ikka; met viliae vthgiuer : tha seal ban nodes tel alb

giald* iij march. Borta^uicrendes broder orsages forae siugdom : och fora^sterkae feyda?.

Art. 23. De fraccione cerei.

Hosom bryder liuselh i gildet : ban seal boda^ een balforte pennynga?. Hosom bryder

stol : ban seal kobai een annen : och giuie gildbriidra? vi pennyngae. Om noger lader

tall» kar af bond met drik : bod» een one. Om kar falder af bond paa nogers herd»

:

boda; ii one. Hosom op kaster : aller noget annel vreent gor : boda? iij march. Bro-

der aller soster som I'orsmaar alb gemce lou och skraa : boiise ii skiiingae : och settes

af gildet. JEn for» sin torligels» seal ban giu» ii skilingae solfs. Hosom gor vlyud

i aldermants take : ban seal biid» vi pennyngie. Hosom bauer arend» tel thing :

hanom scuke all;e brijdra' folyie : hosom ikk kommer a^: biida? iskiling soils : om

ban vorder feld ther for» met vitiia'. Allers seal ban veri» segh en» met eed.

Hosom souer i gildet : och ther vorder ibre sinn» nut paa bans houet : bod» ix

skiling». Hosom vtb»r kar for vden lolT : bud» eer or» pennyng».

Art. 2k Be -procurator ibus.

Om lius fcdder i gildet : ther for» scul» g»rdem»n bod» een or» pennyng». Om
all» lius vlslciykkes gildet : ther for» scul» gerd»m»n bod» ix skiling». Om ger-

d»m»n »r» all» vden glides huset telsamen : bod»'tber for» ix skiling». Om dreck

fates i glides buset : gird»m»n biJd» ther for» ix skiling». O'm brodr» vel» leng»

sid» om aflenn»n : tha »y» atli gerd»men alhi»n» them. Om nogcr dyrues alb

sid» efter all» : tha scul» gerd»men sett» for» hanom een span fuld met ol : och
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eet lidet lius : och saa gang» tel seengs. JEn om the for bort gang» : tha sculae

the bodae ix skilinge.

Art. 25. De infirmitate.

Om noger broder vorder siug saa atli man venter hanom ikka? tel lifs : och

ban veder thorf brodrses bielp : I ha scute the vogaj iuer hanom ; to ocli to : saa

lengaj tel the see ath ban fanger bcedrae. Mn bhuer ban doth : tha sculae allae

folgai bans ligli tel kyrkai : och ofia; foraj hanom i messen : bosom thet forsomer

han seal bodae Ix skilinga;.

t

Art. 26. De fine convivii.

Forslai gildet ser asnd tha scula; abae kommai tel kirken : och lad» hold»

mess» forae aliae brodres och soslers siael» soui af sr» gangnae : huer met sin

pennyng : bosom thet ikk» gor : ban seal bod» een or» pcnnynge.

Akt. 27. De coUoquio habendo.

Om brodres semtal» vorder ncfndfur» noger stoor sngb : tha soul» all» brd-

dr» samen komm» : och liosora ikk» kommer : han seal is giald» skilinge.

Art. 2S. De sompno.

Hosom sofner i glides huset : och glciraer ath gang» til bus» : han seal bod» i

half or» solfs.

Art. 29. De combustione clomus.

Om noger broders bus vorder brent, Aller han bauer mist siit skip. AUer han

vif far» i pela^grims reyt» : om ban thet veder thorff ; tha seal han hau» iij pen-

uynges samningh af huer.

Art. 30. De advent<i fratvis alieni.

Om noger fremmet broder kommer ridciid» aller gangend» : och veder IhorlT

bielp : ban seal hau» een or» pennynge af alt.

Art. 3\. De mutilacione membri.

Om noger broder vorder lemae leslet : och thrffinger om bielp : tha seal sannies

tel hanom velh all» brodr» : efter bans tbrang : sosom ban vederlborf mci» aller

mynn» : och efter aldermanls och all» brodres vili».

Art. 32. De jure uldermanni.

Nar sora adel gerd »r : tha seal alderman hau» een half march pennyng» for»

sin vmag». Een skiling af huer then som gaar i gildet : och gildet v skilinge.

Item to gcsler saa len-» t-om fuld drik slaar. Itt m af huer bedning een kann» 61.

Item huer dag lo kanucr iJl : ecu om murueiien : och een annen om afienaen saa

32
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lengai som adolgord staar. item seal liuii aldra; castas lolh foiic segh : maiden liaii

seal staa t'oia) bicidrainffi huare som heist tlie haue noth torl't.

Art. 33. Be jure stolbrodrce.

Stolbrodrffi sculae vaerae to : huer af lliem seal haue to or» pennynge i huer

adolgerd : huer af them seal hauae een kaniia) ol huer dagh tlier adelgerd staar :

cell huer af them een gest huer dagh. Och af iiuer hednyng : huor thx'raj een

kanuffi ol. Och the scuke ikka:! casta) loder forai segh vden i houa) sagha;. Och the

scuiffi haue noglas lel.allui the stokktc som them wra) befaladae.

Art. 34. De fornicacione.

Oin noger gor hoor met sin sornse broders liusfru : och Iher a)r noger broder som

thet kan skellige beuisai met vilna; ath liun iuuier teet hanom anner sinnio ganga3

tel och Ira i tluclig synd : Iha seal ban vises vt af gddet sosom een foruunnen man

met nidings nafn.

Art. 35. De infamia.'

Oni noglicr vorder beructet och ikkae feld met vithnae : ban seal skajrae segh met

XII majnts ecd af glldbrodrffina^ : och bliuae en gild man.

Art. 36.

Om nogher begriber nogher man en» met sin husfru : och saa draeber hanom

for vden annen sembroders vithna3 : at aenglien seal tenk» ath ban drap sin broder

forae noghet bemselict raad paa bans orsagae : tha seal han vnder ligae saa vel broders

torsma}delsa3 som guts hefnd : och bliutc nidingh.

Art. 37.

Ilosom voltager sin sornai broders liusfru : alter doter : aller soster : aller frenkie :

han seal vises vlii afl' gildet om han vorder feldt : met tu vithna;.

Art. 38. De vendicionibus.

Huilken sornai broder som seller sin gildbroder nogher thing riirende aller \io-

rende : aller noger boscap : och ban bryder siriae ord efter kop xv giort : han seal

bodae tu so megliel iniolli bin (her kopt;c som han scuKle bikhe veth kotigens oni-

butsman om ban ikkai gildbroder vone. Och tliuonnaj sinne saa meghet veth alhe

gildbrddrae som b;in sculdae bodte tel statsens r;ot.

Aut. 39. De supplmitacione que dicUur forkop.

liosum giir sin gildbroder forkop paa kop aller sail : ban seal fiirst opraelae hanum

sin scadcc : och hinliv. een hallT march veth alia) gildbrodrie : om han vorder feM

met to briidros vitiia^ fone foriieunde forkop.
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Apt. 40.

Hosom ringer aller lader riiigae forrieunde gildeiis clokka3 sin broder tel scadse

:

huilket guth forbiudae : at ban faiiger tber scad» forse : aller paa sin eghen perso-

nes Yeghnae : aller bans falk : aller paa siit gots : Iba seal ban fiilteligae opraelaj

banom al sin scadse. Ocb bodai velb alte gildbrodrse eet pund hunugh. Allers vises

af gildet met nidings nafn.

Art. 41.

Nar nogber gildbroder door tba seal buer baerae sin pennyng som kalles ligs-

cud : tel tbet bus som liget a^r innaen : bosom tbet ikkae gor : ban seal bodae een

orae pennynge : vden ban bauer loflict forfald. Hosom ikke kommer tlien tiid liget

baeres tel kirken for Ibe bauaj gangelh omkring Hire gaarde met ligaet ban seal

bodae een orae. Hosom ikkaj tev i messen met ligaet : ocb tben tid tbet iordes : bodae

een orae.

Art. 42.

Hosom beder sin gildbroder slefnai nogaer tel semtala; aller tel tbing paa sinae

vegnae ; ocb ban vil tbet ikkae gorae : ban seal bodae enn orae pennyngae.

Art. 43. De litera fraternitatis.

Hosom vil liauae brodescarp breff : ban seal giiue olderman ocb stolbrodrae iij

gratae : ocb forst© tbet seal besegles tba seal ban giuaj een tynnae ol ; ocb bysens

scriuaeraB iiij grot» for» breffet : builket aengsn seal scriuae vden ban. Och ikka)

seal alderman baiia? makt atb besaeylae saa danae breff vedn stolbrodr» sem tboka :

ocb I tbaeres na3rua!rel«e.

No 5

STATUTS DE LA GlilLDE DU ROl ERIC, MORT EN 1103, CANONISE EN 1257'.

Haec est lex convivii beati Erici regis Ringestadiensis, quam boniines senes et

devoti olira invenerunt ad ulilitatem congildarum ejusdem convivii et ubicumqiie

in prosperitate et utilitate observandam statuerunt.

Art. ] . Si quis non congilda int^rfeccrit congildam, et si alTuerint congilde,

tunc vindicent eum si poterint. Si auteni non pottrint, elficiant eum ut interemp-

tor quod vulgo dicitur tuk xl march pro se acquirat beredibus interfecti ad emen-

dacionem. Et ex illis xl marc omnibus congildis tenenliir in marc ad salisfaccio-

nem. Et nuUus congildarum cum illo bibat nee comedat aut in navi cum eo sil,

1.0m GAIILE DANSKE GlLlER OG DEBES UNDERCANG, AF P. KOFOD ANCHtR [Sur ics ailCklllKS GhilltCS

(lanoises et de leur decadence; Pieces justificativeR, p. ii7.)
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iiec altquam coinmunionem cum illo liabeal, donee cmoiulaverit heredibus et

conyildis ul lex diclaveiit. {)md qui feceiil, roddat oiiniibus coiigddis iii oras qua-

libet vice. Si vero inleremplor non poleril pro i^e acquiiorc tak nuiiiinali ex cun-

\ivio feranl ipsuin ad judicium regis.

Art. 2. Quoil si coiigilda inloifocerit congildam, te coiifralrespresentes exliterint,

subvenientei a periculo mortis quaiulo puUioriiil.

Art. 3. Si auteiu ipsum coaclus inlerrecerit, heredibus xl marc et congildis ix

marc.

Art. 4. Si autem confratrem suum, propter nimiam stulliciam suam et negli-

genciam, et langevo rancore oxistente^ confratrem iiiterfecerit, exeat a consortio

omidum confratrum cum malo nomine nithingh, et recedat.

AuT. '6. Si quis autem (congilda) inteifecerit non congildam vel aliquem pe-

lenlem, et propter iiisufiicienciam suam liberare se non valuerit, irulres qui pre-

sentes exliterint subvenient ei a vil;e perieulo quomodo potuerint. Kt si vicinus

aqu;e fuerit, acquirant ei lembum cum remis, et baurile vas et forrum cum quo

ignis elidit et seciuim, ipse sibi deinile prevideat bccundum quod voluit. Quod si

equo indigueril, acquirant ei et comitentur ei (eum) ad siivam, et non in silvam. Et

habeat equum po^lea per diem et noctem gratis, si diucius indiguerit conducet. Si

equus non revenerit, ipse eum solvat, si subslanciam habeat; bin autem, omnis

congilde precium equi persolvant. Quotl si hiis modis ei subvenire non poterint, et

quod si vulgo dicitur tak xl marc ab eo exigantur, presentes fratres sint pro eo

lidejussores, et ipsemet persolvat, si substanciam habeat; sin autem, et si homici-

dium coaclus perpetraverit, omnes congilde persolvant. Et si ita evenerit quod

homicida nequicia vel timore necis fugerit, et conlValres suos in anguslia et peri-

culo posuerit, sit ipse exsors convivii cum malo nomine nithingh; omnis vero

congilde liberent eos qui in tak inierunt. Si autem aliquis congilda atVuerit, et prop-

ter suam nequiciam et niniium lenorem coniValrem suuni a mortis periculo non

liberaverit et teslimonio convictus luerit onmibus IVatribui; in marc solvat, aul

juramento vi fiatrum se expurgjt, vel nithingh a fialernilale recedat. Si quis

aiiiem ita rebellis exlileril quod ad rcdempcionem coulVatris sui, quantum tcnetur,

prelixo die non addiderit, m oras iValribus emendet.

Art. 6. Si autem congilda coniValrem suum apud polenles accusaverit (vel pro-

locutionem i tcaricemul super ipsum receperil), quocumquo locoet in ilampnum vol

scandalum cum magna fatigacione consecutus fuerit, teslimonio convictus ei sox

marc et convivis diinidium pund mollis, aul cum sex frutribus se expurget quod

illud non fecit.

Art. 7. Et si congilda confraUis sui pccuni^.m apud prc[)otentes adulando

defraudaverit, aul navim cum piratis con'scenderit, et sic congildam suun» exspo-

liare insudaverit, certis judiciis convictus de fralernitate recedat et sit nithingh

omnium gildatum.

Art. 8. Si autem congilda coiU'iaUi suo in legdius nun a^lileiil, aul lolinio-

nium adversiis ipsum perlnbueiil, el hoc modo ei dampnnm i\iuu\ suarum leco

rit, testim 'uio ctinviclus emendel ei ui marc et IVaUibus iii oras.
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Art. 9. Et si gilda convivam suam atl regem vel episcopum sive ad synodum

aut ad placitum sine licencia senioris et gildanim consensu cilaverit, et ci damp-

nnm rerum suarum indicaverit vel fecerif, saiisfaciet ei in march et confratribus

in marc. Si quis fralcr captus fuerit et libcrtatem perdidcrit, de omnibus congildis

in iI!o episcopalu exislentibus accipiet quod vulgo dicitur scuth s. (scilicet?)

HI denar.

Art. iO. Hoc quorjue statutum fecerunt seniores convivii. Quod si quis frater

confuscatus fuerit bonis suis ex parte regis vel alterius principiset captus fuerit, ad

quoscunque fralrum in regno vel extra regnum declinaverit, subvcnient ei in v

daiarios.

Art. II. Si quis conviva nanfiagium passus fuerit, de bonis suis estimalis ad

marc argenli nichil retiiuierit juramento, preslilo et testimonio adliibilo, accipiet

dc qiiojibct fialre in denar. infra terminum illius episcopalus.

Art. 12. Quod si congilda confratrem suum in captivilate invenerit, redimat

eum tribus marcis, et ipsemet persolvat, si habet; sin autem, reddant pro eo omnes

congilde. Quod si noluerit et testimonio convictus fuerit, easdem in marc fralribus

persolvat aut cum sex fratribus se expurget. Si quis autem fratris sui redempcionem

non solvent, in oras emcndet.

Art. 13. Si aulem congilda confratrem suum in naufragio reperit, confraterei

vitffi subsidium conferat, ita quod exponat de bonis suis valens in marc, sive unum

skippund, et recipiat ipsum in navim suam. Ipsemet illud projectum persolvat, si

liabeat ; sin autem, persolvant pro eo omnes congilde.

Art. 14. Et si congilda confiatrem suum in captivitate aut naufragio, aut in

anxietatis loco invenerit, et opein ei f"rre negaverit, testimonio convictus, sit extra

convivium et nithingh, aut cum sex fralribus se expurget.

Art. 15. Et bi congilde aliquos confratres ad parandum convivium nomina-

verint, si quis eorum neglexerit vel non cufaverit, fralribus tres marc persolvat.

Et si congilde nominati ad convivium faciendum mel acceperunt, tunc sit in cus-

lodia gildarum, poslquam gicvthemoen accepti fuerint. Si quis vero, postquam cal-

darium convivarum igni suspensurn est vel fuerit, et ante inceptum convivium

sine licencia senioris se subtraxerit, tanlum solvat quantum si bibisset.

Art. 16. Et si cum fratre suo verbis inoportunis in domo convivii conlenderit,

Icstimonio duorum circumsedencium convictus, in marc congildis persolvat. Si

quis vero primo discordiam excitaverit, vi oras reddat. Qui vero consimilia respon-

dent diniidium persolvat.

Art. 17. Et si quis fralri verba convicio;-a dixcrit, sive in convivio, sive in

aliquo alio loco, idem vocaverit cum nithingh aut furem, aut in ceteris quibuslibet

npprobriis adeo vilem dixerit ut ceteris hominibus in nullo coequari potest, emen-

det ei in marc et fralribus in marc (eadem autem pena consorores de convivio

iu:niende funt) aut cum sex fratribus expurget se.

Art. 18. Et si in ira confratrem suum rapuerit per criiies aut pugno percusse-

rit, emendetei... (iii) marc et fratribus in marc.

Art. 19. Et si contigerit ut baculo aut clava sulcata, quam vulgo resti vocant.
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coiigiklam suiiin percusserit, einendel ei vi marc et t'ratribus in marc. Si autem

fuerit ex illis iotibiis baculentus aut sanguinolontus, et plage unguento et alligatu-

ris indiguerit, emendet leso xii marc et fratribus iii marc.

Art. 20. Et si congilda ab alitiuo deshonestatus fuerit verbis et factis, et si vin-

dicare nolueritcuia auxilio fralrum, sit extra gildamj el si sine gildaruni consensu

iegis satist'accionem quesierit, testimonio convictus, de fraternitate deponatur, aut

tlimidiam marc argenti convivis porsolval. Si autem congilda variis injuriis pruvo-

calus se vindicaverit, et secundum leges leso satislacere noluerit, onmes congildo,

secundum quod visum fuerit, sint ei in adjulorium.

Art. 21. Quod si aliquis congilda ad confratrem suum ledendum in domum

convivii securim aut gladium, sive aliquod telum, portavorit, et ibi invenluui

fuerit, m marc emendabit ei et congildis iii marc. Quia omnia tela in domo con-

vivii prohibita sunt. Et si alique congilde discordes fuerint ex aliqua re, habeant

conventum coram senatore et congildis,. alemptent eos concordare si possent ; et

si non poluerint, tunc sit extra gildani qui legem et judicium omnium gildaruni

habere conttinpserit.

Art. 22. Et si quis non venerit ad colloquium fraternum omnium quod dicitur

stcefno, solidum reddat. Qui vero cereum fregerit, reddat dimidiam oram. Si

sponte vel casu ciplmm fregerit, emat alium et vi denarios reddat; et si cyphus de

manu alicujus deciderit, licet non frangatur, vi denarios reddat.

Art. 23. Si autem congilda in convivio sedendo dormierit, oram sol vat; et si in

eadem domo se deposuerit et domum ire neglexeril, u oras reddat.

Art. 24. Si vero vomitum fecerit ibidem, aut in discessu antequam domum

pervenerit, testimonio convictus, vi oras persolvat.

Art. 25. Si aliquis congilda inlirmatur, visilent eum fratres, et &i necesse

fuerit, vigilent super eum. Quod qui non fecerit reddat solidum. Si autem mor-

luus fuerit, quatuor fratres nominati a senatore circa eiim vigilias custodiant; et si

ad lioc denoniinati venire conlempserint, quivis oram persolvat. Et qui vigilant

defunctum ferant al sepulcrum, comitenlur congilde ejus et intersint missis can-

tando. Et unusquisque in missa defuiictoium denarium sacerdoti pro anima fratris

sui offerat, et anlequam sepultus fuerit nuilus recedet. Qui vero ista non servaverit,

testimonio convictu;', oram persolvat.

Art. 26. Si quis congildarum legem confratrum observare noluerit, sit exti'a

convivium; et si ad consorcium fratrum redire voluerit, faciat introilumsuum sicut

a primo quum intravit.

Art. 27. Si quis vero pro ebrictate ceciderit in ipsa domo convivii, vel antequam

propriam curiaui inlraverit, oram solvat.

Art. 2S. Si quis congilda congiKlam interfeceril, priusquam heredibusinleifeoli

legitime satisfeceril, si al> ipsius convivii conimunione recedere uuluerit, cmendel

omnibus congililis... marc, et fraler eidem convivio socielur , tamen cum con-

sensu cognalorum interfeeii. Qui vero coaetus lioaiiciilium perjielraverit, de omni-

bus congildis aeci[)iat quod vulgariter dicitur scuth, s. ni denarios.

Art. 20. Congilda cujus anterior j)ars duimis, itl est coquina vel stupa aut Imr-
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reum cum annona in ilia curia in qua residenciam facit, combusta fuerit, accipiet

de quolibet fratre m denarios.

Art. 30. Si quis vero rureiisis convivio sancti Erici se associaverit acquirat

unuin de civibus, scilicet de ejusdem convivii fratribus; qui de omnibus causis in

presenti sacca scriptis omnibus congildis pro ipso respondeat : aut secundum pre-

sens scriptum salisfaciat.

Art. 3L Si quis autem alium congildam de sede depulerit et allerius locum

violenter obtinuerit, oram reddat.

Art. 32. Si autem congilda circa tabernas vel alcas vel tesseribus ludendo per-

cusbus sive in honeslate verberatus fuerit testimonio conviclus, congildis dimidiam

marcam argenti reddat, aut cum vi manu se expurget. Si vero congilda a tabulis

nuda recesseril propter scandalum et dedecus omnium congildarum testimonio

conviclus, III marc reddat.

Art. 33. Si aliquis congildarum arduum negocium eundi ad placitum ha-

buerit sequentur eum omnes congilde : et quicunque non venerit, solidum

argenti persolvat si conviclus fueril unius testimonio : aut se solus expurget jura-

mento.

Art. 34. Si quis congildarum slrepitum vel clamorem in scrmone senatoris

fecerit vel prepositi, vi oras denar. reddat.

Art. 35. Si quis clamosus absque certa racione exlilerit : et sic clamore suo iii-

festa fratres sine omni contradiccione sex lioras persolvat.

Art. 3(3. Si vero aliquis confralrum allerius auxilio eguerit ad paries propin-

quas et ille ambulando vel equitando subsidium ferre noluerit, i marc tratribus

solvat.

Art. 37. Si vero ad regem vel episcopum aliquis fratrum vocatus fuerit, sena-

tor facial conventum fratrum et eligat xii ex fralernilale quos voluerit qui cum eo

ex convivii expensa vadant : et ei pro posse auxilium ferant. Si nominati contra-

dixerint quivis dimidiam marcam argenli persolvat : nisi detineatur copula nuplia-

rum vel infirmitatis causa vel ab aliis causis legiliinis : et stalim denominetur

alius in ejus loco qui predicat cum predicto fratre.

Art. 38. Si quis fralrum necessitate compulsus injuriam suam vindicaverit et

auxilio indiguerit in civitale causa defensionis et causa lutele membrorum suo-

rum aut vile, sint cum eo die ac node xu nominati ex fralribus ad defensionein ;

et sequanlur eum cum armis de liospicio ad forum, de foro autem ad hospicium

quamdiu oporlebil, ne Iraler scandalizetur et fratribus non sit obprobrium.

Art. 39. Si quis frater fornicatus fuerit cum uxore conjurati fratiis sui, et est

fraler qui teslimuuio comprobet in reliquis eum vidisse euntem et redeunlem a tali

scelere, a fralrum communione utpole reprobus el nithing ejiciatur. Si vero infa-

matus fuerit IVatcr, nee testibus conviclus, expurget se juramento xu fratrum et sic

oblinebit gildam.

Art. 40. Si quis fratrum per vim rapuerit conjurati fralris sui uxorem vel

filiam vel sororem vel neptem, duorum testimonio conviclus, ejiciatur a fralerni-

lale.
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AttT. -II. Haiic quoqiic trailicioncm et lo{];cm statiierinit scniorcs convivii

saiicli Erici in skaiior quid pislores in fralornitato ipsorum non recipiantur : vel

receptos liaeknus nullatenus diueius n-linero dcbcant.

Art. 42. Ipsa statula fucriint inventa et copilala in shanor ab xviii senioribus,

qui dicuntur akierma;n do convivio boali Eiiei. Anno Domini millesimo ducente-

sinio Ixxi, septimo ydus septonibris.

Art. 43. Haec sunt constituta de minnis a fralribus sancti Erici : Primo cantanda

est beali Erici : Poslea Sal'vatoris Pomini : Deinde niinn» beate Marie Virginis : et

ad quandibct illaruni minnaruni Irinni dcbenl confralrosrecipere bicaria sedendo et,

bicariis singulis receptis, debcnt unanimiter surgere et inchoare minnam cantando.

Art. 44. Omnes qui intrant gildam jurent super candclam prout lex dictaverit

quod omnes justiciam et legem observare et tenere voluerint : prout in prsscnti

skra est prenolatinn : secundum consensum alderman et omnium fratrum et reci-

piant privilegia sua.

N" 6.

CHARTE DE l'aMITIE DE LA VILLE d'aiRE, 1188.

In nomine Patris et Filii et Spiritus'Sancti. Ego Philippus Flandriie et Viro-

mandice Comes, praesenlibus et futuris. Peregrinaluri ad Terram Sanctam in

qua... dignari duximus hominibus terr?e nosirae libertatem et immunitatem

quam eis antecessores nostri retro Principes indulserunt, conservare et confir-

niare. Super hac igitur re adeuntibus nos Burgensibus Arice, ut Legibus et Con-

suctudinibus approbatis libere uterentur, quas ob iiijurias hominum perversorum

propulsandas, illustris Comes Robertus et dementia Comitissa et Karolus Comes,

et Willelmus successor ejus, et piaj memoria3 Theodoricus Comes, pater mens eis

indulserat, nos quoque eidem, utpote quos erga nos devotes sestimaremus, easdem

Leges vel Consuetudines tenendas et observandas libentissime induigemus in Ami-

cilia...

1

.

Igitur sunt duodecim selecli Judices qui fide et Sacramento firmaverunt quod

in judicio non accipient personam pauperis vel divilis, nubilis vel innobilis, proximi

vel extranei.

2. Omnes autem ad Amicitiam pertinenles vilke, per fidem et sacramentum

firmaverunt quod unius subveniel alteri tanquam fratri suo in utili et honesto;

quod si uniis in alium admiserit aliquid verbo vel facto, sua illius qui Uvditur

culpa, non accipict ultiuneni per se vol per suos qui la-sus est, sed apud l^rii'lVc-

tum domini Comitis conqueretur, si negolium ad eum attinet, ne domino Comiti

jus suum depereat, et reus arbilrio duudecim Judicum selectorum, admissum

emendabil; et si uims in alium aliquitl admiseiil verbo vel danuio, similiter non

accipiet ultionem per se vel per suos qui Iffisus est; sed apud I'nei'ectum Amiciliai

concpieretur, si negotium ad eum allinet, et reus arbilrio duodecim Judicum selecto-

rum admissum emendabit. Quodquidem arbitrium si lajdens vel lajsus sequi tertio
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admomtus noluerit, ipse et qui eiim in liac pertinacia foverit, reus et perjurus con-

tra utile et honestum Amicitiae quod juraverat vadens, ab Araicitia commimi arce-

bitur, et Amiciliae in tribus libris nunimorum condemiiabitur; reliquum substan-

tias ejus, Comitis et Castellani erit.

3. De turpi convitio quinque solidos Pra;fecto Amicitiae et Amico contumeliato

infra octo dies dabit; quod si primam hebdomadam illos quinque solidos non sol-

vens neglexerit, in sccuiida hebdomada duplicabit, in tertia vero septimana tripli-

cabit; si autem ad tolum transgressus fuerit, reus et perjurus de Amicitia, et totum

quod erit residuum Comes et Castellanus.

4. Quod si aliquis suum conjuratum occiderit, infra quadraginta dies nullus

Amicorum rnortui (nisi eo pisesente interfectus fuerit) potest de eo ultionem ac-

cipere, vel euni qui interfecit de Amicitia pellere; sed/ nisi infra quadraginta

dies secundum Judicum selectorum judicium mortem Amici emendaverit, et

nisi parentibus salisfecerit, ab Amicitia pelletur reus et perjurus, et de rebus

illius tres libras habtbit Amicitia communiter, et totum quod remanet Comes

et Castellanus; et si duodecim judicaverint, per Comitem et Castellanum domus

illius diruetur ; si vero Amici rnortui emendacionem judicatam noluerint

accipere, eidem subjacebunt culpse, quod tres libras dabunt et de Amicitia pel-

lentur.

5. Quod si aliquis de Amicitia res suas perdiderit, vel per rapinam, et ipse certa

vestigia de re perdita invenerit, ad Amicitiae Praefectum querimoniam faciet, qui

convocatis villa Amicis, rem perdiiam investigabit, itinere unius dei in eundo et

redeundo; qui autem ire neglexerit, Amicilia? quinque solidos infra hebdomadam

dabit.

6. Si autem ille qui non fuerit de Amicitia, aliquid homini de Amicitia abstule-

rit, Praefectus Amicitiae, audita querimonia, adhibitis testibus, conveniet eum qui

abstulit ; et si non composuerit cum illo cui rem abstulit, res venalis villae ei inter-

dicetur.

7. Milites autem et vavassores de Amicitia existentes, qui tallias et exactiones

villae per suggestionem Prajfecti Amicitiae solvere voluerint, si Amico suo aliquid

abstulerint, tanquam extranei eidem subjacebunt damno, quod res venalis villae eis

inlerdicetur; et quicumque post bannum factum eis aliquid vendiderit, vel ab eis

emerit, aut in hospitio receperit, si per duos de Amicis inde convinci poterit, quin-

que solidos Amicitiae communiter dabit et Amico sua restituet,

8. Et erit Lex universalis de omnibus quae auferentur, quod si quis qui non est

de Amicitia, lurba parentum fretus, homini de Amicitia injuriam in verbo vel in

facto fecerit, ille ad Amicitiai Prffifectum conqueretur, et nisi culpabilis ad honorejn

illius in quem peccavit emendaverit, emendationem arbitrio duodecim Judicum se-

lectorum, Praefecto communiter et Amicitia; solverit, res venalis villae ei interdice-

tur, donee ei se composuerit; et si quis post bannum factum ei aliquid vendiderit

vel ab eo emerit, et inde convinci poterit, Amicitiae communitatis quinque solidos

infra octo dies dabit.

9. Si vero tumultus in villa evenerit, qui de Amicitia est et ad tumultum audi-



506 PlfeCliS JUSTIFlCATIVliS

turn non vonerit, et auxilium non foret pleno corde prout tcmpus dictaverit, Ainici-

lia) couununilatis quiuquc soliilos itiiVa octo dies dabit.

10. Si vero homo qui non est de Amicilia, Atnicum \illic vulneraverit vel

ctium Occident, ct de villa fugerit ot capi iioii poluerit, quicuiiique eutrij sive post

annum sive post duos vol Iros annos aut pluies, ab Amicis villa) poterit teneri,

statim Prffilocto communilatis pra^sentotur, et ipsis graviler conquerentibus et

una voce deprecantibus ut, secundum arbitrium duodecim Judicum seleclonun,

ultionem de illo facial; ct si forte eum occiderint, nullum forefactum ab lis

Comes exigere poterit ; et si quis ad capiendum ilium se substraxerit, Ami-

citia) viyinti solidos infra octo dies dabit, et quadrayinta solidus Comiti et Cas-

tellano.

11. Omiiis qui ad forum villa; vencrit, nisi sit honiicida de Amicis villa), pro lio-

nore communitalis et pro ulilitale villae, salvus sit eundo ct redeuiulo in dictum

forum si inducias postulaverit Pra^fecto Amicitise; liomicida vero de Amicis villa)

ad forum veniens, stalim, sicut supra dicluni est, capiatur, et Prajfecto communitalis

pra)sentetur; et qui se substraxerit, viginli solidos de rebus suis Amicitia communi-

tatis liabebit, et quadraginta solidos Coiiies et Castellaims.

12. Clerici non cogentur inferre ultionem nisi de dcbilis.

13. Si vero aliquis cujus domus combusta fuerit, vel aliquis captus se redimendo,

attenuatus fuerit, unusquisque paupertato Amico nummum unum in auxilium

dabit.

14. Praeterea sciendum est quod Lex Amicitiae jus Comitis non destruit, nee Ami-

citia) legem debet jus Comitis, nam quocumque modo Amicus in Amicum forefa-

ciens se composuerit, si conturaeliado Amico visum fuerit ab Amicitia) Lege enien-

dationem suam habebit.

15. Has igitur Leges et Consuetudines Amicitia) nostra, et si quid meliorari

potest, consilio duodecim Judicum seleclorum ad honorem etutilitatem totius villa),

salva fidelitate Comitis, sicut Antecessores nostri concesserunt et conOrmaverunt,

nos quoquc eis coiicedimus et sigilli nostri appensioue conlirmamus.

16. Pra)teroa prsedictam terram cum pascuale, qua> est inter Belti et Lombres,

quam praedicti Burgenses a Domino Boberto Comite et dementia Comitissa prece

et pretio, sicut eorum scripto edocemur, obtinucrunt, eisdem Burgensibus no-

stris in perpetuum, liberam et immunem, in communem possessionem conlir-

mamus.

Actum est hoc anno Domini millesimo centesimo octuagesimo octavo, apud Ariam,

sub hiis testibus... [Suivent les noms des temoiiis.] {Becueil des Onlonnances des

Rois de France, t. XII, p. 503 a iJ6o.)
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N" 7

STATUTS DE.LA GHILDE DE BERWICH^ 1284.

Ill nomine Sancton et individue Trinitatis : Incipiunt Statuta GilD;E ijcr dispositio-

nem Bargensium constituta : ut multa corpora uno loco congregata unio conse-

quatur, et imica voluntas, et in relatione unius ad alterum, firma et syncera

Dilectio.

Una generalis Gilda observari debet.

Cap. I. Ne parlicularis aliqua Bargensium nostrorum congregatio, in aliquo

generalis Gildce liberlates, vel statuta possit eliderOj aut nova consilia contra

banc Gildani concipere, primo statuimus^ quod omnes particuiares Gilds, hacte-

nus in Bargo nostro iiabila?, abrogentur. Et calalla iis ralionabiliter, et de jure

debita, liuic Gildai exhibeaiitur. Et nullo modo, aliquam aliain Gildam, ab isla

praisumant in Burgo procurare. Sed habito omnium membrorum, ad unum caput,

unorespectu; unum inde in bonis actibus, preveniat consilium, una societas firma

et arnica.

De forisfacti Gildce.

Cap. n. Statuimus^ quod omnis forisfacla excedentia octo solidos (nisi de telo-

naeo Regis, aut ad jura et libertates communes Praipositorura spectantia) huic Gilda;

exbibeanlur.

De legatis relinquindis Gildce.

Cap. m. Statuimus, quod fratres hujus Gildse, in dispositione suorum testa-

mentorum, certo loco, secundum quod iis libuerit, de parte eis contingente, dele-

gent aliquid buic Gilda3, nisi ex negligentia hoc fuerit omissum, ita quod aliquid

legent.

De recipiendis in Gildam post testamenta ab illis facta.

Cap. IV. Si aliquis non fuerit confraterhujus Gildae, et in extremis de bonis suis

aliquid eidem Gildse delegaverit, recipiraus eum in conlratrem nostrum ad debita

sua perquirenda, et in aliis necessitatibus suis, ac si esset confraler dictse Gild»,

eidem consilium et auxilium nostrum coucedentes.

De pjcena confratrum delinquentium verbo contra alium.

Cap, V. Statuimus, quod si quis fratrum nostrorum, verbo-tenus in alium delin-

qual confratrem suum, quod emendatione dignum est, Gildam adeundo, vel in ea

ibidem morando, sen inde redeundo, pnmo, secundo, tertio, emendationem

faciet Gilda;, in quadraginta denuriis. Et si quarto deliquerit, verbo vel facto con-

denmetur, et puniatur secundum arbitrium Alder-manni, Fertliingmannorura,

Decani, et aliorum confratrum Gildae, et la;so faciet emendam, secundum decretum

eorum.



508 PifiCnS JUSTIFICATIVRS

De injuria reali confratnm Gild(v.

Cap. vr. Item, si qiiis coiifrnlriim iioslroniin aliuin piigiio pcrcusserit, ememlot
'iilda^ in (iiiiiidiiiin iiiarcani : el sociindiim arhilriiim Aldcr-manni, Forlliingman-

iioriim, Docaiii, ct alionini conriatnim, laiso satislViciat compelenter. FA si quis con-

Iratnim nostronim,ab alio hanf,'nineiii cxfraxerit violenler:eniendct in vigiiili soli-

(lis, et Icpso satislaeiat, scciuidiiin aibilriiim Alilcr-niaiini, Ferlliinginannorum,

Decani, et aliorum confrafrum, secundum quantitatem delicti; nee aliquid de

emendis islis, precibus rolnxelur. Staluimus eliarn, quod nullus contiimeliosus

audeat, vel praesumal infra liniina Gildae nostra cultellum cum puncto portarc.

Quod si fecciit, eniendet GiUhc in duodecim denariis.

Item, si quis cum bucnio, aut aliis armis ferreis, ab alio sanguinem violenter

extraxerit, secundum arbitrium Alder-manni, Fertliingrnannorum, Decani, et alio-

rum confratrum condemnclur.

De mingentibus ad pdrieles Gildce.

Cap. VII. Si quis minxerit in porta Gildae, aut super parietes durante Gdda

,

emendet Gildae in quatuor denarios.

Be livedo recipiendorum in Gildam,

Cap. viu. Slatuimus, qnod nemo recipialur in confraternitatem hujus Gildae,

minus quam pro quadraginta solidis, exceptis iiliis et fdiabus Gildae.

De Revelatione confratrum.

Cap. IX. Si quis confratrum nostrorum Gildae, in decrepitam aelatem aut pau-

pertalem incidcrit, seu in morbum incurabilein, et de proprio non habuerit unde

possit sustineri, sou suslentari, relevetur secundum ccstimationem, et dispositionem

Alder-manni, Decani et confratrum Gildae, secundum quod facultates Gildae suppe-

tant et fuerint.

De Revelatione filiarum Gildce.

Cap. x. Si quis confrnlrnm nostrorum Gildaj rolinquat post.obitum suum filinm

ex uxore conjugata, quae sit laudabilis convorsntionis, et bonae famae, et non liabeat

de propriis unde sibi providero valeat dc vir>), ant si in dome Religionis caste

vivere voUierit, secundum Kstimalionem, et dispositionem Alder-inanni, Decani,

et confratrum, secundum facultates Gildie, sibi de viro vel de doiuo Heligionis

provideatur.

De siihsidio in sepulliiris.

Cap. XI. Si quis confrater Gildae defunctus non habuerit de propriis unde exse-

quias suas possit celebrare, confratrcs Gilda? corpus defunct! lionorilice I'ncient

humari.
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Be re'evamine confratrwn pro crimine vcxatonim.

Cap. XII. Si quis confratrum nostrorum, aut plures, vexatus fuerit extra Bur-

gum nostrum, de vita et membris^ probi viri duo vel tres de Giida laborabuiit

cum CO per duas diaetas, residemio super expcnsis Gildoe; si ultra duas dioetas

cum CO laboraverint, tunc Reus propriis expensis suis, eos cum eo adducet, et re-

ducet. Siinililer si necesse fuerit^ ulteriiis super expensis Rei, cum eo Uiborabunt.

Si vero jusle vexutus fuerit Reus, adducet super propriis expensis confralres, et

secundum arbitrium Alder-manni el confratrum condemnabilur.

De eo qui Gildam negligit.

Cap. XIII. Slatuimus etiain, quod si quis Burgentium nostrorum lianc confra-

ternitatem nostrorum contumaciter neylexerit, nuUus confratrum nostrorum, el

concilium vel auxilium, verbo vel facto, infra Burgum, vel extra ininislrabit; aut

si super periculo vita?, et membrorum placitatus fuerit, aut in aliquo onere ter-

reno incurrerit.

De iiGRiia nan venientium ad Gildam.

Cap. XIV. Staluimus quod quotiescuncjue Alder -manmis, Ferthingmanni

,

Uecanus, voluerint congregare confralres Gikhe, ad negotia Gildae Iractanda

:

omnes fratres Gildae veniant audito classico, super foris-factum duodecim dena-

riorum.

De Leprosis,

' Cap. XV. Nullus leprosus ingredialur limina porlarum nostri Burgi, ct si quis

casualiler ingressus fuerit, per servienlem Burgi nostri, statim ejiciatur- et si

quis leprosus contra banc prohibitioiiem iiostram consuetudinarie portas Burgi

iiigredi praesumserit, indumenta, quibus indutus fuerit, capiantur ab eo, et com-

burantur, et nudus ejiciatur. Quia tie communi consilio provisuin est^, ut per

aliijuem probum virum colligantur eis eleeniosynae, ad eorum sustentalionem,

ill loco aliquo eis compelente extra Burgum. Et hue de leprosis indigenis, et noii

alienigenis.

De fimis reponendis.

Cap. xvi. NuUus infra certos limiles, supra ripam Twedce prtefixos, fimum au-

deat apponere: aut aliquid pulverulentum, quod (it in damnum aut Icesionem

circumhabltautium. (Juod si quis contra lioc fecerit, in oclo solidis condein-

uelur.

De tacilurnitatc in curia Gildae. '

Cip. XVII. ]Nul!u.s loqisalur in placilis de liis qu;e tangunt caussani ; idsi tan-

tuiiunoilo Actor et Reus, et eorum Advocali, et Ballivi qui tenent Curiam, et hoc

ad inquibitionem caussa-. Sed Actor, et Reus ad consilium suum poterit unum-
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qiiemque indilTorenter evocaro. Et si quis contra banc proliibitionem venerit aiit

lucere praesumpserit, in oclo solidis puniatur.

De equis confrati'um Gildce.

Cap. xvni. Quicunque Burgensis luibiierit in cafallis quadragenta Ubras, habcat

equum in slabulo approtiatiim ad minus viyinti solidos. Et si quis equo suo

uliquo casu privalus fuerit morle vel vendilione, aut quoounquc aiiquo casu vel

doiiatioue, equum alium acquirat infra quadraginfa dies, postquam equo piivatus

fuerit. Sin aulem, condemnelur in octo solidis steriingorum.

De molendinis manualibus.

Cap. XIX. NuUus frunientum, mastilionem, vel siligincm ad molas manuales

raolere prsesumat, nisi tempeslate cogento, vel penuria molendinorum boo facienle.

Et si quis in tali casu moluerit, ad molas manuales, det ad mulluram decimum

terlium vas. Lt si quis banc proliibitionem nostram praesumpserit contravenire,

molis manualibus privetur in perpetuum ; ^t molet brasium suum ad molendina,

dando vicesimum quartum vas.

De emtione lanes, coriorum et pellium.

Cap. XX. Nullus emat lanam, coria, aut pelles lanitas, ad revendendum, aut

pannos scindat, nisi fuerit coniVater Gildae nostra3, nisi sit extraneus mercator,

ad sustentationem sui officii. Neqiie lot, neque cavil babeat cum aiiquo confraUe

nostio.

Nullus confrafer dabit pecuniam suam mei'catori extraneo.

Cap. XXI. Si quis confralrum Gildse exbibeat denarios nostros abcui mercatori

alienigenae ad negotiandum, et de bis per forum certum lucrum capiat, de saico

lanae, de lasla coriorum, de pellibus et aliis mercimoniis, condemnetur in qua-

dragiiita solidis semel, secundo et tertio. Et si quarto super hoc convictus fuerit,

amitlat Gildam. Simili et eotem modo puniatur confrator Gildae, si acceperit de-

narios ulterius mercaloris alienigenae, ad negotiandum modo praedicto.

De emtione mercium, quae in navi advehiiniur.

Cap. XXII. Nidlus emat baloces, vel pisces aliquos, qui per navem deferuntur

ad villam, antequam navis jaceat super siccam terram, et remus ponatur foras.

Nee alia mcrcimunia, scilicet, de blado, faMs ant sale. Si quis in boc convictus

fuerit, dabit dolium vini Gildte pro foris-facto, aut per unum annum et diem a

villa ejiciatur.

2. Item, si ali(juis emerit lialeces, sal, bladum, fabas, aut pisces, vel aliquid

de consimilibus mercimoniis, non negabit viciiio suo partem, quantum voUierit

emere ad cibuin suum, scilicet, ad domus suic sustentationem, pro foro quo ille

emit. Sin aulem, ccnnlenniabilur in foris-facto unius dolii vini.



PifiCES JUSTIFICATIVES SH

3. Similiter qui plus emerit, qiiam ad cibum suum, et vendiderit, eadem poena

puniatur : quia dixit se tantum ad cibum emere; et super hoc petiit partem, et

obtinuit.

Item, quod quarta pars remaneal emtori, et quod solvat infra bordam cum

obtinuerit.

4. Item, si quis emerit haleces, vel alia mercimonia ; et dederit denarium Dei,

vel aliquod argenlum in arrliis, pacabit mercatori, a quo prsedicta mercimi iiia

emit, secundum forum prius statutum. Et si non fecerit, etin hoc convictus fuerit,

dabit dolium vini ad foris-factum, sine misericordia Gildte applicandum, aut de

villa per annum et diem ejicitur.

De mercibus vitiosis.

Cap. xxni. Et si contigerit, quod emptor emerit aliquod mercimonium, quod

bonuin sit supra et delerius sublus, ab initio emendari debet per visum, et consi-

deraiionera proborum hominuni, at hoc ossignalorum.

De pj^etio mutonum.

Cap. XXIV. Statuimus, quod nullus carnifex de ceetero vendat infra Burgum

de Bervico carcasia mutonum a festo Paschce, usque ad festum Pentecosfes carius

sedecim denariis, et a festo Pentecostes, usque ad festum S. Jacobi carius duo-

decim denariis. Et a festo S. Jacobi, usque ad festum S. Michaelis, carius decim

denariis. Et a festo S. Michaelis usque ad Pascha, carius octo denariis. Et si

quis convictus fuerit quod islam assisam infregerit, dabit octo solidos pro foris-

facto.

De Carnificibus mercatoribus.

Cap. XXV. Item, statutum est, quod nullus Carnifex, donee voluerit suum offi-

cium exercere, emat lanam aut coria, nisi velit abjurare securem suam, et manum

bastiis non apponat.

De Brasiatricibus,

Cap. XXVI. Statutum est, quod nulla fcpmina vendat lagenam cervisiae, a Pas-

cha, usque ad festum S. Michaelis, carius duobus denariis. Item, a festo S. Mi-

chaelis usque ad festum Paschw, carius uno denario. Et sine dilatione ulteriore,

nomina eorum imbrevienlur, per commune consihum.

De Broccariis.

Cap. xxvu. Statuimus quod Broccarii sint elecli per communiam villte, qui da-

bunt singulis annis, unum dolium vini, villee ad festum 5*, Michaelis, sine uhe-

riore dilatione, et nomina eorum imbrevienlur per commune consilium.

De Regratariis.

Cap. xxvm. Nullus Regratarius emat pisces, foenum, avcnas, caseum, butiruin
;
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vol aliquiil quod ad lUir^iini deroilur ad vendenduni anle pidbuliouein caiiipanu)

ill Bercl'iido (in cauiiiaiiiii). lit si (juis contra hanc pruliibitionem iioslrani veniio

piU'Suni|isL'iil, res euipt;u capiantur, ot pauperibus erugentur per consideralionem

Ballivuriini.

De A tdicifMoribus fori.

Cap. XXIX. Staluinuis, (luod nulliis iniat nierciniunia qua) ad Burgum dctViuii-

lur ad vondcntluni, anlcquain ad coninuuie t'uruni liurgi jicrvciiiant. Si qnjs vero

super hoc conviclus fuerit, rem eniptani ainillet, et coinniodum illius ad Gildani

nostrani vertetur.

De ementibus lanam et coria.

Cap. XXX. Nulla mulier habeus vjruin, lanam in vico omat. Nee aliquis Rur-

gensis liabeat nisi unum garcionom lantiun ad lanam et coria emcnda. El si quis

irrationabiliter oniat lanam, vol curia extra loium statutum villae, dicta lana, et

coria capiantur ad commodum CildiUj et diilus homo, vel garcio, sit in foris facto

oclo solidorum. tt bona sua cundemnenlur pro sua foris factura.

'Nemo procuret forinsecum in phxcito contra vicinum.

Cap. XXXI. NuUus Ikirgensis U'jster procuret ali(iueni forinsecum, extra libcrla-

tem nostram manentem, ad placitandum pro co, contra aliquem vicinum suum,

super plenariam foris -facturam unius dolii vini.

Be Consinratoribus contra Gildam.

Cap. xxxii. Statuimus, quod nullus facial conspiralionem aliquam contra Gildam

relroaclam, ad eam separandam, vel spargendam. Quod si aliquis fecerit, et super

lioc convictus fueril^ dabit unum dolium vini ad foris-factum.

Be Gubernatione communitutis.

Cap. xxxui. Slaluimus quod commune consilium et conimunia gubernenlur

per viginti quatuor [)robos homines, de melioribus, discretioribus et tide dignioribus

ejusdem Burgiad hoc delectos; una cum Majore, et quatuor Pncpositis. Et, quan-

docunque prieilicti viginti quatuor honunes fuerint ad commune nego'.ium trac-

taudiau vocati, qui non venerinl ad citatiunem sibi lactam ultra noctem, emendet

in duos solidos.

Be electione Majoris et de Pnepositorum.

Cap. xxxiv. Statuimus quod Mi.jor et I'ra'posili eliganlur per visum, et conside-

ralionini totius cuuununilatis. Et si alicpia controversia fuciit in electione Majoris

vel Pra'pusiloium, liat tunc eleclio per sacramentum viginti quatuor hominun;,

pra'dicli Burgi, electorum per comnmniam.

Be lievehitione consilii contra savrantentum.

C,.['. \\.\N. SlaluiuiUs, in Ujcr, si aKquis L'urgeuais contra sacramentum .-iium
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praestitum, consilium arcanum, vel secreta Gildse nostra ostendere praesumserit,

prima vice secundum considerationem Alder-manni et aliorum fide dignorum

Gilda) nostra, punialur. Si vero secunda vice in tali casu deliquerit , libertatem

Burpi nostri per annum et diem amitlet. Et si tertia vice super talia convictus

fuerit, libertatem Burgi amiltet pro termino vilae suae. Et sciendum est ultra

quod infra ilium Burgum, nee in aliquo alio infra regnum, amplius libertate

gaudere de jure poterit, quia infamis reputatur.

De Chirothecariis et Pellipariis.

Cap. xxxvi. Statutum est, quod nullus Pelliparius aut Chirothecarius, aut ali-

quis alius Burgensis, faciut lanam de aliquibus pellibus, a festo Pentecostes usque

ad feslum Michaelis: sed vendat pelles, quales fuerant, secundum quod melius

poterit. Et si quis Chirotbecarius aut Pelliparius super lioc convictus fuerit, dabit

unum dolium vini ad Gildam.

De Participatione Halecmn emtorum inter confratres.

Cap. xxxvii. Quicumque Burgensis emerit baleces, omnes vicini sui, quicunque

praesentes fuerint ad emlionem dictorum halecum, habebunt pro eodem pretio, quo

ipse emit, sine aliqua fraude. Et si quis voluerit partem babere, qui ad emtionem

dictorum balecum preesens non fuerat, dabit emtori ad lucrum duodecim denarios.

Quod si quis convictus fuerit de contrario, dabit unum dolium vini ad Gildam, et

boc intelligendum est dc fratribus Gilds.

De Cariagio vini.

Cap. xxxvui. Item, statutum est, quod quibbet Burgensis dabit plenum caria-

gium pro .quolibet dolio vini, quod ponet in taberno, et quod ponat in navim, et

extra pro dolio removendo, de uno cellario ad aliud, dabit duos denarios, et obo-

lum : viz. unum denarium villae ad denarium et obolum pro berevagio. Et pro uno

dolio, ad potuni suum dabit denarium pro berevagio.

De Brasiatricibus emeniihus .avenas.

Cap. xxxix. Nulla mulier emat in foro avenas ad faciendum brasium ad venden-

dum, plus quam unam celdram. Et si plus emerit, amiltet quantum emit. Tertia

pars remaneat custodibus^ et (hm partes Ballivis et ad hoc brasiandum in domo

sua fabernaudo.

De Tempore emendi animalia.

Cap. \L. Nullus Carnifex a festo SanrAi Martini usque ad Natale, debet exire

extra villam, ad obviandum bestiis vcnientibus ad villam vendendis : Nee in aliquo

die infra dictum tempus, bestias eraere in foro ante prandium : Nee in fraudem

procurabit sibi bestias usqiie ad prandium teneri. Si quis coutrarium fecerit, ab of-

ficio suo per annum et diem deponalur.

33
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Be vmditione corii tannati.

Cap. XLi. NuUus extraneus ferens coria laimata ad vendendum, vendat eu infra

doraum, sed in foro comniuni, et Iioc tantum per diem fori statutum : et licet coria

fuerint cicsa in frusta, tamen venditor dabit telonaium.

Be molis.

Cap. XLii. Nullus liabeat nisi duo paria molarum; et qui plura luibuerit molis

suis per totuni annum et diem privetur.

De lot et cavil.

Cap. XLHi. Nullus confrater Gildaj noslrse debet habere lot, neque cavil cum alio

minus quam in dimidio quarlorio pellium, et dimidio dacrse coriorum, et duabus

petris lanffi.

De loco et tempore emendi mercimonia in lavi delata.

Cap. XLiv. Nullus emat aliquod genus bladi, fabarum, pisarum, sails, carbonum,

seu caetera venalia apud Burgum venientia per mare, nisi sit ante bordam navis,

viz. ath the bray. Nee portet dicta bona emta de navi ante ortum soils, sed ab ortu

soils usque ad declinationem, sive requiem soils, fiat portagium. Et si quis hujus

rei contrarium lecerit, dabit confratribus unum dolium vini.

De Amerci'amento extraneorum mercatorum.

Cap. XLv. Item, omnia amerciamenla capta ab exiraneis mercatoribus pertinere

debent fratribus Gilda), et Burgensibus villa), exceptis illis qua) pertinent ad domi-

num Regem.

Non licet Foris-Habitantibus emere vel vendere nisi in die fori.

Nullus Burgensis, vel confrater Gilds nostrae foris-habitans, audeatvelpraesumat

aliqua mercimonia ad Giklam noslram pertinentia infra Burgum nostrum emere vel

vendere, nisi tantum in die fori. Et quod nullus foris-habitans cniat aliqua victua-

lia ad Burgum nostrum per naves venientia. Et si contrarium fecerit, et super hoc

convictus fuerit, d;ibit unum dolium vini ad Giklam noslram.

Ha;c supra dicta slaluta sunt per Bobertum Durhamc tunc Majorem Bervici

super Twedam, et Simoncm Martel, et alios probos homines in diebus Mercurii,

proxime ante festum S. Marci Evangclista!. Et in crastino S. Cuthberti in Ecclesia

S. Nicolai, anno gratia) miliesimo, ducentesimo, ocluagesimo, tertio. Et die Sub-

bathi proxime post festum S. Trinitatis. Et die Jovis proxime ante feslum S. Mat-

thaii Apoatuli. Et ilie Joiis ante kslum Pcntccostcs, in Ecclesia fratrnm l*ra)dicalorum

ordiuis 5. Trinitatis, anno gialiaj miliesimo ducentesimo ocluagesimo quarto. (Sco-

tice vcteres Leges et Constitutiones, collccta) opera el sludio Johannis Skenaji, Lon-

dres, 1613, p. Lit a KM.)
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N° 8.

DISPOSITIONS DES CONCILES RELATIVES AUX ASSOCIATIONS OU CONFREUIES

1189-1528

CONCILIUM ROTOMAGENSE, CmllO H89.

Art. XXV. Sunt quidam tam clerici, quam laici hujusmodi societatem ineurites,

utdectetero in quibuslibel causis veKnegoliis mutuum sibi prsestent auxilium;

certam in eos poenam statuentes, qui contra hujusmodi veniunt constitutionem. Et

quoniam hujusmodi societates seu fraterias circa personas utriusque ordinis cano-

nica detestatur scriptura, eo quod earum.observantia quosdam etiam usque ad

crimen perjurii perducat: ne amodo Tiant, aut si factse fuerint, ne observentur,

sub interminatione anathematis prohibcraus. (J. Mansi^ Sacrorum Conciliorum nova

et ampHssima coUectio, Venetiis, 1778, t. XXII.)

CONCILIUM MONSPELIENSE, amiO 1214.

XLv. Ne confratrioi flant, nisi cle voluntate dominorum locorum et episcopi.

Quia propter conjurationes et conspirationes quae confratrise vocantur in civitati-

bus, villis, et castris, quandoque multa discordia3 materia suscitatur : preesens syno-

dus sub anatliematis interminatione constituit, ut in civitatibus^, villis, et castris,

non fiant de caelero confratriae, nisi de voluntate dominorum locorum ipsorum, et

dicecesani episcopi, propter urgentem necessitatem et evidentem utilitatem id fiat.

De his autem confratriis quce hactcnus faclce sunt, et de quibus querelam audivi-

mus, causa cognita, quod justum fuerit faciemus. (Labbe, Sacrosancta Concilia,

t. XI, pars 1, col. 116, ed. Paris.)

coNciLiUN TOLOSANUM, auno 1220,

Canon xxxviii. Vt nullm conjurationes seu conffatrioB fiant.

Inhibemus etiam ut barones, castellani, milites, cives burgenses, seu etiam ru-

rales, conjurationes, coUigationes, confratrias, seu abas quascumque obligationcs

fide vel juramento, seu qualibet alia firraantia interposita, lacere non praesumant.

Quod si Iccerint, baro in centum libris currentis monetae puniatur, castellanus in

sexaginta, miles in quadraginta, civis vel burgensis in viginti, et rurales in cen-

tum solidis. Si quae vero conjurationes vel coUigationes usque nunc factae sunt,

eas decerniraus irritas et inanes : statuentes, ut omne§ abjurare teneantur easdem.

(Ibid., col. 435.)
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CONCILIUM Al'LD CAMPINACUM, anilO 1238.

XXXI. Ne laid absque Ucentia (limcesani constituant C07ifratrias.

Coiijuratioiies vel conspirationes laicoruin, quibus intordum nomcn oonlVafcrni-

talis imponunt, iinpietatem palliaiilos sub nomine piotalis, umnino fieri prohibo-

nus. Undo statuimus, quoil nulla liat conrraternitas laicoruin sine auloritate et

consensu tlia'cesani ejusdem loci : quod si factum luerit, tamdiu excomniunicenlur

ipsius autores, donee eadein fralernitas velut impietatis colligatio penitus dissolva-

Uir. (Ibid., col. oG4.)

CONCn,lUM BURDEGALENSE, aJUlO 1235.

XXIX. Be statutis.confrateriarum.

Quia confraleriarum usus ad pias causas invonlus, propter quorumdani malitiam

laicoruin Irahitur in abusum, dum statula illicilu statuunt, quibus enervare inten-

dunt ecdesiasticam bbertatem, ct antiquorum bonas et pias consuetudines abolere

circa earn laicos suos qusdain illicita et macliinationes quiE obviant pietati : idcirco

pra?senti conslitutioue probibemus, ne conl'ralres alicujus coufrateruitatis comilem

vel coniites eligant, vel creent de coelero, absque cxpresso consensu et voluntate

sui capellani.

XXX. Item, de statutis confrateriarum.

Item, probibemus ne aliquis, vel aliqui, comiles et confralres alicujus confra-

teriffi, aliqua edant vel statuant staluta, nisi qua3 ad fabricaiii vel luniinaria eccle-

sise, vel librorum seu aliorum ornainentorum, seu veslimentorum, seu ecclesiaj fac-

tionem, seu rel'ectionem, perlinere no^cantur, vel ad sepulturas vel vigilias, seu ad

aliud ol'licium delunctoruni, vel ad publioarum viarum, seu privatarum, seu coeno-

bii exemplioni, vel reparationi pontium, vel [ad] custodiam parentum wgronim,

vel inimicorum animalium seu pecudum, vel ad arcendam ab agris inundationem

lliuninum vel aquaruni, vel ad lupos, vel ad alias peslilentias nocivas profugandas,

vel ad eIeemo.-,ynas colligendas, et relicta seu data a vivis seu defuuctis, qu;e cum

consilio cappcllani loci, in usus aliquos relicla luerint, sive data, seu in alios pios

usus, si a relinquenlibus, vel dantibus non fuerit difllnitum, expedi volumus et

mandamus. Si pia voro alia statula fecorint, non observent : immo de capitula-

ribus suis abradi faciaut intra mensem, alia ulterius non facturi, sine aliqua spe-

ciali permissione pra'lati, ne in observalione pra'missorum dolum laciant sive

fraudoni.

Veruin volentes per comiles et conl'ralres eausam cavi, el carrcgia ulterius fieri

probibemus, nisi ipsa carregia perlinuerint ad prirmissa, qua» eis superius expressa

vel eoiice.--s;i sunt, nisi ad comiuuiiem ulililatem aliqua i'eceriut ile ciin>ilio capel-

liin'. Sane (juia jusluin esl, ut (|uus limor iJei non revocat a malo, pa-nilenlia coer-
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ceat a peccato : volumus ut transgressores liujus constitutionis, nisi reatum suum

purgaverint infra mensem post publicationem ipsius factam, duobus diebus Domi-

nicis, vel feslivis, excommvmicationis nolam incuiraut. Ciijus constitutionis volu-

mus quod singuli capellani habeant transcriptum, et eam publicent in ecclesiis

suis, sicut superius est expressum. (Actum anno Domini millesimo ducentesimo

quinquagesimo quinto. Id. April.) (Labbe, Sacrosancta Concilia, t. XI, col. 744

ft 745.)

CONCILIUM AVENIONENSE, anUO 1281.

vin. Ut coUigationes et Confraterioe non Jiant.

Quia WTO coUigationes, societates, confratriee, seu conjuraliones. quocumque

nomine censeanlur, reprobattc noscunlur a c;inouibus, et Immanis Icgibus intro-

duclffi, et conslitulioiiibus conciliorum i'actoruin per legates Apostolicse sedis in

partibus et provinciis islis, et omnico cassatae, et sentealia .excommunicationis lata

in fautores : idco nos approbatione et assensu praesenlis concilii, prsedictas factas et

facieudas in posterum conjurationes, coUigationes, societates, clericorum, regula-

rium, cujuscumque ordinis, status, conditionis exislant in nostra proviiicia. Arela-

tensi, ubicumque ct civitatuin, caslrorum baronum et omnium aliorum existentium

in civilalis, villse, dominio ecclesiaslico subjectis, contra statuta canonum et conci-

liorum facta relaxantes, dissolvimus et cassamus : decernentes sacramenta pigestila,

et pra!ilicla observanda, illicita, a quibus eos qui hujusmodi sacramenta praestite-

ranl, absolvimus, et pro juramento incaute pree^tito seu illicito volumus ut a con-

fessoribus suis poenitenliam recipiant salutarem. Et ubi infra decem dies post pu-

blicationem pra.'senlis slatnti se ad invicem absulverint, denuntientur autores,

fau lores, tractores, defensores, et fidejussores pro bis observandis excommunicati

:

ct frequenter ba?c dissolutio excommunicationis senlenlia per prcelatos in snis dia3-

cesibus, in suis synodis, diebus festivis et solemnibus, publicetur; et laciant per

subjectos sibi pnelalos vel prosbyteros publicari. (Labbe, Sacrosancta Concilia,

I. XI, pars I, cul. 1178 et 1179.)

CONCILIUM VAURENSE, anno 1368.

XIV. De 7ion contrahendis colligationibus, vulgariter societates nuncupatis :

et de pcenis eorundem.

Item, (juia ex pravo abusu in quibusdam provinciarum nostrarum partibus ino-

levit, quod nobiles plerumque, et interdum alii, colbgaliones, societates, et con-

jurationes faciunt tam canonicis quam Immanis Itgibus inlerdictas, semel in anno,

sub confratrise nomine, se in loco aliqup congregantes, ubi congregaliones, .con-

venticulas, et coUigationes faciunt, et pacta juramento vallata ineunt, quod se

adversus quoscumque, preeterquam dominos suos ad invicem adjuvent, et inter-
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dum se omnes veste consimili, cum aliquibus signis exquisilis vel characteribus,

iiiduentes, unmn m;ijurom inter sc eligunl, cui jurant in omnibus obedire, ex

quibus justilia olTendiliir, morles el danniulioues sequuntur, pax et securitas exu-

lantur, innocentes ot inopes opprimunlur, [et ecclesiai ac ecclesiasticaj personam,

quibus tales oppido sunt inlesti, in personis, rebus, juribus et jurisdictionibus

injuiias diversas et damna plurinia paliunlur : nos volentes iis ansibus pestiferis

et conalibus perniciosis exemplo occurrere, et dc remcdio possibili providere, et a

peccato subditos nostros, prout ox paslorali incumbit ofticio, cohibcre^ uuctoritate

pra'senlis concilii omnes conventieulas, colligationes, societates, et conjuraliones,

quas cont'ratcrnitates vel confratrias appellant, ab olini factas per clericos vel lai-

cos, cujuscumque gradus, status, dignitatis, vel condilionis exislant, necnon pra>.-

dictas convontiones, ordinationes, et pacta inter eos inita et habita, irritamus,

dissolvimus, et oassamus, et cassas et cassa, irritas et irrita, nunliamus. Decer-

nentes omnia juramenta super observandis priPAlictis prajstila, aut illicita aut te-

meraria : nullum teneri volumus ad observantiam eorumdem : a quibus jura-

mentis eos etiam relaxamus, ut tamen pro incauto sucramento a suis confessoribus

po^nitentiam suscipiant salutarem : aucloritate pricdicta prohibentes eisdem, sub

excommunicationis poena, quam venicntes in contraiium, postquam praesens sta-

lutum in ecclesiis, quarum sunt parocbiani, fuerit per duos dies Dominicos publi-

calum, incurrere volumus ipso facto, quod occasione prtedictarum coUigationum,

societ^tum, conventionum, et juramenlorum ab inde in antea simul non conve-

niant, bujusmodi confraternitates non faciant, alter alteri non obediat, nee pra?-

stet adjutorium nee favorem; nee vestcs, signa rci jam damnat» praebentes,

deferant; nee seconfratres, abbates, priores predicts societatis appellent; quin-

immo, infra decem dies a tempore dicta) publicationis, unusquisque alios, quan-

tum est in eo, a pncdictis juramentis relaxet, et se nolle de pnedicta societate

alterius existere publice protestetur. Prohibemus etiam, quod amodo tales conju-

raliones, conspiraliones, convenlicula, etiam sub nomine confratrite, non fiant.

Alioquin et de facto altentatas cassamus et irritamus, et facienles et attentantes

excommunicationi, a qua nisi per suum ordinarium, pneterquam in mortis arti-

culo, nullatenus absolvanlur, volumus subjacere. Per hoc autem confraternitates

olim in honorem Dei et beata) Maria}, et aliorum sanctorum et pro subsidiis pau-

perum introductas, in quibus conjuraliones et juramenta non intervenerunt

hujusmodi, non intcndimus reprobare. (Labbe, Sacrosancta Concilia, t. XI,

pars u, col. 1987 et 1988.)

CONCILIUM BiTURiCENSE, a«nn 1j28.

xvi. item slatuit quod confraternitates non erigantur in consulto ordinario, nee

(iant sumptus immoderali prajcipue conviviorum, compotalionum, chorearum, etc.

Convertanlur potius pecuniae confratrum in pios usus. Itemque contractus facti el

usurarii pretextu pnediclarum coufraternitalum uon contrahantur. (Ibid., t. XIV,

col. 428.)
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CONCILIUM SENONENSE, an7io 1528.

XXX. Cum ex multiplicalione confratriarum saepe monopolia oriri contingat, et

quae in usus pios consumenda sunt in crapulam converti videantur, si quidem

dies festos confratriarum, non aliter se confralres digno celebrare putant, nisi

comessationibus et ebrietatibus deserviant, sacro approbante concilio, sub pena

excommuuicationis inhibemns; et aliqui cujuscumque status extiterint, confra-

trJas erigere et de novo instituere, sine Episcoporum expresso consensu et appro-

batione audeant. Antiquas autem, quas per Episcopos institutas aut aliter

approbatas fuisse constiterit, toleramus ; omnem baculorum delationem, confra-

tribus et aliis quibuscumque, tam extra quam intra Ecclesiam, necnon conventi-

culares commessationes, maxime diebus Testis illarura confratriaium, et ex

denariis eorumdem tlandas seu solvendas, sub praedictis poenis prohibentes.

Ordinamus insuper, quod quantum ad antiquitas confratrias attinet, teneantur

confratres, seu Procuratores, infra sex menses a die publicationis prffisentium,

atferre dicecesanis, eorumve officialibus aut vicariis, statulas, si qua habeant; et

eosdein dicecesanos instruere de modo et forma quam in eis servant : de quantitate

redituum, et in quos convertant usus : ut sic, justitia inediante, quod super bis

opportunum fuerlt statuatur, omniaque ad sobrietatem et raodestiam rovocentur.

Alioquin, elapsis sex mensibus, ad earum annulationem procedatur.

Eisdem confratribus et aliis delationem calicum, vasorum et capparum eccle-

siasticarum prohibemus, injungentes de suffraganeorum nostrorum consensu,

Sacerdotibus et aliis per provinciam nostram constitutis, ne ipsas deinceps conco-

mitentur, aut illis deserviant. Ex nunc autem juramenta qua; solent praistare in

ingressu omnino reprobamus et cassamus, prohibentes ne deinceps juramenta

super observatione statutorum prsedictarura confratriarum, aut praistentur, aut

exigantur. Et etiam, ubi confratrife. erunt permissa?, volumus quod ad invitis pro

egressu nihil exigatur.

Confratriarum Provisores, Procuratores, seu magistri, vel gagiatores ecclesia-

rum parochialium teneantur pra?stare juramenta in initio officii suscepti, coram

Episcopis aut eorum oflicialibas, eliganturque singulis annis, mox reddituri de

receptis et solutis rationem. Et pecuniae, qu^e supererunt, applicentur per eos, vel

in usum reparationis ecclesite, aut curam seu alimoniam pauperum et alios pios

usus, prout Episcopus arbitratus fuerit. (Labbe, Sacromncta Concilia, t, XIV.

col. 476.)



RECITS DES TEMPS MEROVINGIENS

PREMIER REGIT

EPITIULAME COMPOSE PAR VENANTIUS FORTLNATl'S, POUR LES NOCES DE SIGHEBERT

ET DE ^5llU^EmLDE •

Argument donne par l'Editeur Epilhalaminm canit in Sigiherti, et Brnnichildis nniitias : lauda-

laque iiriinum Sigiberii contineiilia, dein iiuiiicit Cupidinem, et Venereui, ilium Sigibeiti, liaiic Briiui

ciiildis iu hiudibiis pi;eJicaudis, inter se certautes. Postremo fausta utiisqiie ac lata ominatur.

Felicem, sol, pande diem, radiisque serenis,

Sparge comas, thalamos syiicero liunine complens :

Sigibertus ovans ad gaudia nostra creatus

Vota facit, qui nunc alieno liber amore

I

Vincula chara subit, cujus moderante juventa,

Connubium mens casta petit, lasciva retundens,

Ad juga confugit, cui nil sua surripit «tas :

Corde pudicus agens, rector tot genlibus unus,

Et sibi fra?na dedit, sed quod natura requirit.

Lege maritali, amplexu est contentus in uno.

Quo non peccat amor, sed casta cubilia servans

Instaurat de prole laies, ubi luserit haeres :

Torsit amoriferas arcu stridente sagittas

Forte Gupido volans, terris genus omne perurit,

Nee pelagus defendit aquas, mox vilia corda

Subdit, vuigus iners, tandem dehinc sensus opimi.

Regis anhelantera placidis bibit ossibus ignem,

Molliter incubans, et inhtesit flamma meduUis.

Regalis fcrvebat apex, nee nocte sopora

Cordis erat requies, oeulis, animoque recurrens

Ad vultu.s, quos pinxit amor, meutemque faligans,

Stepe per amplexum falsa sub imagine lusit.

Mox ubi eonspexit telo superante Cupido,

Virginea mitem torreri lampade regem,

Lsetus ait Veneri : mater, niea bella peregi,

Pectore flagranti milii vincitur alter Achilles,

I. Vt'nautii Iluuorii Gleniuutiani Foitdnati presbyteii italici, delude episcopi Pictasieusis, Op^iu

omnia, ed. Michael. AnL;el. Luolii., Rouiai, USG, lib. VI, caput ii.
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Sigibertus amans Brunichildfe carpitur igne,

Qua3 placet apta thoro, maturis nubilis annis,

Virginitas in flore tumens, complexa marito,

Primitiis placitura suis, nee damna pudoris

Sustinet, unde magis pollens regina vocatur; ,

Hoc quoque virgo cupit, quamvis verecuadia sexus

Obstet, amata viri, dextra leviore, repellit,

Ignoscitque sibi culpas, quas intulit ignis.

Spd modo lata veni, quoniam te vota requirunt,

Mox Venus ambrosio violas admiscet amomo :

Demetit ungue rosas, gremioque recondit avaro :

Et pariter levibus fregerunt nubila pen n is,

Et venere simul tbalamos ornare superbos.

Hinc Venus egregiam preeponere cospit alumnara,

Inde Cupido virum, nubentibus ambo faventes,

Et litem fecere piam : sic deinde Cupido

Matri pauca refert; tibi, quern promissus, hie est.

Sigibertus, amor populi, lux nata parentum

Qui genus a proavis longo tenet ordine regum,

Et reges geniturus erit, spes gentis opimae.

Quo crevit natale decus, generosa propago :

Ac melior de stirpe redit, famamque priorum

Posteritas exeelsa fovet; bic nomen avorum

Extendit bellante manu, cui de patre virtus,

Quam Nabis ecce probat, Thoringia victa fatetur,

Perficiens unum gemina de gente triumplium.

Nee Dietheuberto pietas venialia pandit.

Perdidit iste duos, ambobus sutficit unus.

Cardiiiis occidui dorainans, in flore javentse,

Jam gravitate senes, tenerosque supervenit annis.

Legem naturae meruit preecedere faetis.

Quamvis parva tamen, nullum minor impedit setas,

Qui sensum mature regit, generosior hie est,

Quisquis in angusto fuerit moderatior sevo :

Sic fovet hie populos, ipsis intranlibus aonis,

Ut pater, et rex sit, nullum graviter regit, omni

Nulla dies sine fruge yenit, nisi eongrua prastet.

Perdere plura putat, si non coneesserit ampla;

Gaudia diffundit radianti lumine vultus;

Nubila nulla gravant populum sub rege sereno,

Pectore maturo culpas indulget acerbas.

Unde alii peccant; ignoscendo iste triumphat.

t)octus enira, quoniam prima est in prineipe virtus.

Esse pium, quia semper habet, qui parcere novit.

Corrio^it in se prius, quod poscit ut alter emendet.

Qui sibi censura est, reliquos bene lege coercet;

In quo digna mailent, quiequid de rege requiras,

Solus araat eunetos, et amatur ab omnibus unus,

Incipit inde Venus laudes memorare puellaj :
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Virgo miranda mihi, placitura ju!?aU,

Glarior aetherea Brunichildes lampade fulgens,

Lumina gemmarum superasti lumine vultus.

Altera nata Venus, regno dotata decoris,

NuUaqne Nereidum do gur;?ile talis Hibero

Oceani sub fonto nalat, non ulla Napoa.

Pulchrior, ipsa snas subdunt tibi Humina nymphas.

Lactea ciii facies, incocta ruborc coruscat.

Lilia mixta rosis, aurum si intermicet ostro,

Decertata tuis nunquam se multibus aiquant. .

Saphirus, alba adamas, crystalla, smaragdus, iaspis,

Cedant cuncta, novarn genuit Hispania gemraam,

Digna fuit species, potuit quoque flectere regem.

Per hyemes validas nivibus, Alpeniqiie Pyrenem,

Perque truces populos yecta est, duce rege serene,

Terrenis regina thoris super ardua mentis.

Planum carpis iter : nihil ob§tat amantibus unquani

Quos jungi divina volunt : quis crederet autem

Hispaniam tibimel Domnam, Germania, nasci,

QucB duo regna jugo precio connexuit uno?

Non labor humanus potuit tarn mira parare.

Nam res di'Jicilis divinis utitur armis.

Longa retro series regi hoc vix contulit ulli.

Difticili nisu peraguntur maxima rerum.

Nobilitas exceisa nitet, genus Alhanagildi,

Longius extremo regno qui porrigit orbi.

Dives opum, quas mundus habet, populumque gubernal

Hispanum sub jure suo, pietate canenda.

Cur tamen egregii genitoris regna renarrem,

Quando tuis meritis video crevisse parentes?

Tantum virgo micans turbas superare videris

Fcemineas, quantum tu, Sigeberte, niaritos.

Ite duo juncti membris, et corde jugati,

Ambo pares genio, meritis et moribus ambo,

Sexum quisque suum preciosis actibus ornans,

Cujus sint amplexu colla conexa sub uno,

Et totos placidis peragatis lusibus annos.

Hoc velit alterulrum, quicquid dilexerit alter;

iEqua salus ambobus eat, duo pectora servet,

Unus amor, vivo solidamine junctus, alescat;

Auspiciis vestris cunclorum gaudia surgant.

Pacem mundus amet, victrix concordia regnet,

Sic iterum natis celebretis vota, parentes

;

Et de nalorum teneatis prole nepotes.
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N" 2

ELOGE DU ROI SIGnEBERT ET DE LA REINE BRCNEHILDE,

PAR VENANTIXJS FORTUNATUS ^

Argument. Sigiberti virtutes, ac landes bellicas effert pliiribiis : ac Briniichildera conjiigem ab ar •

riano errore ad catholici dograatis veritatem conversam gratulalur.

yictor ab occasu, quem laus extendit in orturn,

Et facit egregium principis esse caput.

Quis tibi digna ferat? najca me vel dicere pauca,

Non trahit ingenium, sed tuus urget amor.

Si nmic Virgilius, si forsitan asset Homerus,

Nomine de vestro jam legeretur opus.

Sigeberte potens, generosis clare triuraphis,

Hinc nova te virtus praedicat, inde genus.

Gujus rapta semel sumpsit Victoria pennas,

Et tua vulgando prospera facta, volat.

Saxone Thuringi resonant, sua damna moventes,

Unius ad laudes tot cecidisse viros.

Quod tunc ante aciem pedibus prior omnibus isti,

Hinc modo te reges unde sequantur, habent.

Prosperitate nova paceni tua bella dederunt,

Et peperit gladius gaudia, certa tuus.

Plus tamen ut placeas, cum sit victoria jactans,

Tu magis unde subis, mitior inde manes.

Est tibi summus honor, sed mens praecessit honorem,

Moribus et vestris debitus exstet apex.

Justitiaj cultor, pietatis amore coruscas.

Quod te plus habeat, certat utrumque bonum.

Lingua, decus, virtus, bonitas, mens, gratia poUent,

Ornarent cunctos singula vestra viros.

Gunctorum causas intra tua pectora condis.

Pro populi requie te pia cura tenet.

Omnibus una saius datus es, quali ordine sacro.

Tempore prajsenti gaudia prisca i-efers.

Catholico cultu decorata est optima conjux,

Ecclesiae crevit, te faciente, domus.

Reginara meritis Brunichildem Ghristus amore

Tunc sibi conjunxit, banc tibi quando dedit.

Altera vota coles melius, quia munere Ghristi,

Pectora juncta prius, plus modo lege placent.

Rex pie reginaj tanto de lumine gaude :

Acquisita bis est, quae tibi nupta semel.

Pulchra, modesta, decens, solers, grata, atque benigna.

1. Venantii Fortunati Opera, lib. VI, cap. iii.
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Ingenio, vultu, nobilitate potens.

Sed quamvis tantum mcriiisset sola decorem,

Ante lamen homini, nunc placet ecce Deo.

Siccula longa micans, chara cum conjuge ducas,

Ouam libi divinus consociavit amor.

N" 3

ELOGE DO llOI IIARIBEUT PAR VENAMIUS FOKTUNATUS *

Argument. Laiuiat GluiriLertura ob nominis famara : ob nobilitatem generis : ob virtutes in regno
adminislraudo : ob paeis studium, ijietatem , iiigeniiim, mentis trani]iiillilatem, et coustantiaui : ob
linidenliam rernui gerendamm : ob ffi.iuitateni, ac; facilitatcm in expediendis privatorum lilibus : ub
lidelitaleni in seivandis prumissis : ob doctnnaiii, et in civos munificenljam.

Inclyta magnarum processit gloria rerum,

lit de rege pio spargit ubique decus.

Quem gravitate, animo, sensu, moderamine Icguni,

PrjEdicat occiduus sol, oriensque virum.

Qui quadripartitis mundi sub patibus ampli,

Fructificante fide, femina laudis habet.

HiiiC cui barbdries, illinc Homania plaudit,

Diversis Unguis laus sonat una viri.

Dilige regnantem, celsa Parisius arce,

Et cole lutorem, qui tibi p'reebet opem.

Hunc modo Iseta, favens avidis amplectere palmis,

Qui jure est dominus, sed pietaie pater.

De Cliild'berto vetercs compesce dolores,

Rex placidus rediit, qui tua vota fovet.

Die iiiit mitis, sapiens, bonus, omnibus lequus,

Non cecidit patruus, dum statin urbe nepos.

Dignus erat hseres ejus sibi sumere regnum,

Qui non est illo, laude loquente, minor.

Charibertus adest, qui publica jura gubernans,

Tempore pra;senti gaudia prisca refert.

In tantum patrui se prodidit esse sequacem,

Ut modo sit tutor conjugis, iste nepos.

Qui Ghildeberti rctinons du cedine nomen.

Ejus natarum est frater, ct ipse pater.

Qu<e bene defense placido moderamine regis.

In consobrino spem genitoris habent.

Maxima progenies, generosa luce coruscans,

Cujus ab excelsis gloria curiit avis.

Nam quoscuncpie velim veterum memorare parcntuni,

Stiipis bonorificie rogius ordo luit.

Cujus celsa fides cduxit ad astra cacumen,

) VcnanlilFortunati ()/;(•/'«, lib. Yl, cap iv.
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Atque super gentes intulit ilia pedes.

Calcavit tumidos hostes, erexit amicos,

Fovit subjoctos, conlerruitque feros;

Cur tameii hie repetam prccconia celsa priorum,

Cum potius tua laus ornet honore genus?

lUi auxere armis patriam, sed sanguine fuso;

Tu plus acquiris, qui sine clade regis.

Quos prius infestis lassarunt bella periclis,

Hos modo securos pacis amore foves.

Omnia laeta canunt felicia tempora regis^

Cujus in auspiciis floret opima quies.

Per quem tranqujUa terrarum frugis abundat,

Devotis populis est tua vita seges.

Cum te nascentem meruerunt sfecula regem,

Lumine majori fulsit in orbe dies.

Fosteritate nova tandem sua gaudia cernens,

Crescere se dixit prolis honore pater.
^

Qui quamvis asset sublimi vertice rector,

Altius erexit, te veniente, caput.

Laetus in ha^redis gremio sua vota reclinans.

Floruit inde magis, spe meliore, senex.

Ante alios fratres regali germine natus,

Ordine qui senior, sic pietate prior :

Prsedicat hinc bonitas, illinc sapientia plaudit,

Inter utrumquc decus te sibi quisque rapit.

De patruo pietas, et de patre fulget acumen,

Unius in vultu vivit uterque parens.

Quas habuere ambo laudes, tu coliigis omnes,

Et reparas solus, lege favente, duos.

Semita justitice, gravitatis norma refulges,

Et speculum -vitse dat preciosa fides.

Tranquillis animis moderatio fixa tenetur,

Qui portum in proprio pcctore semper habes.

Tempcstas nullo penetrat tua corda tumultu,

Ne sensu titubes, anchora mentis adest.

Constantes animos nonventilat aura susurrans.

Nee leviter facili mobilit,ate trabit.

Hinc bene disposito comitatur gloria cursu.

Quod se mature mens nioderata gerit.

Consilium vigilans alta radice retractas,

Et res clausa aliis, est manifesta tibi.

Publica cura movens proceres si congreget omnes,

Spes est eonsilii, te monitore, sequi.

Hinc quoties felix legalio denique pergit;

Ingreditur caute, quam tua lingua regit.

Quod tarn mirifico floret paLienlia cultu.

Est tibi Davidicae mansuetudo lyrai.

Justitia3 rector, venerandi juris amator.

Judicium sapiens de Salomone trahis.
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Tu melior ficlei nierito; nam principis ampli,

Trajani ingcniuin de pietate refers.

Quid ropetam maturiim animum, qui tempore nostro,

Anticjui Fabii de gravitate places?

Si veniant aliquae variato murmure causae,

Pondera mox Icgum regis ab ore fluunt.

Quamvis confusas referant certamina voces,

NodoscE litis solvere fila poles.

Obtinet adveniens fructum, cui justa petiintur,

Quern sua causa fovet, prsemia victor habet.

Cujus clara fides valida radice tenetur,

Antea mens migrat, quam tua verba cadant.

Spes promissa stat nuUo mutabilis actu,

Pollicitata semel, perpetuata manent.

Ilia domus propriore pondere tuta tenetur.

Quae fundamento stat bene fixa sue.

Cum sis,progenitus clara de gente Sygamber,

Floret in e'oquio lingua Laiina tuo.

Qualis es in propria docto sermone loquela,

Qui nos Romanes vincis in eloqnio?

Splendet in ore dies detersa fronte screnus,

Synceros animos nubila nulla premunt.

Blarfda serenatum circundat gratia vultum,

La^titiam populus regis ab ore capit.

Muneribus largis replet tua gratia cunctos,

Ut mea dicta probes, plebs mihi testis adest.

bonitas iramensa Dei, quae divite censu.

Quod famulis tribuit, hoc putat esse suum,

Erigis abjectos, erectos lege tueris.

Omnibus in totum factus es omne bonum.

Protegat Onmipotens pietatis muflere regem,

Et dominum servet, quem dedit esse patrem.

Gives te cupiant, tu gaudia civibus addas,

Plebs placeat famulans, rex pietate regat.

IS'o 4

POEME DE VEN.VNTICS FORTUNATUS SUK LA MOUT DK GALESWINTHE*

ARGnjiENT. Geiesniiitlue, Athana^iUli, Gonthorura in Hispania regis filiae, qua Cbilperico nupserat,

Decern peracerLam prosequitnr hignlji'i lioc carmine : iu qna et Goisuiuthix, malris ejus, lachrymas, et

alionini in Gelesiiiutlije fuiiere doloreiii, ac qiioslus acerljissimo» ilescribit.

Casibus incertis rorum fortuna rotatur,

Nee ligit stabilom pondula vila pcdem.

Semper in ainbiguo secluui rota lubrica vqlvit,

1. Veiianlii Fortiinali Operu, lib. VI, tap. vii.



PlfiCES JUSTIFICATIVES
^"^^

Et fragili glacie lapsibns itur iter.

Nulli certa dies, nuUi est sua certior hora,

Sic sumus in statu debiliore vitro.

Dum gressu ancipiti trahit ignorantia fallens,

Hue latet ars foveae, quo putat esse viam.

Nescia mens hominum, quid sit necis, atque salutis,

Lucifer, an vita, mors sibi vesper ent.^

His premimur tenebris ignari sorte futuri,

Et vaga tarn fragile hffic tempora tempus habent.

Toletus geminas misittibi, Gallia, turres.

Prima stante quidem, fracta secunda jacet.

Alta super colles, speciosa cacumine pulchro,

Flatibus infestis culmine lapsa ruit.

Sedibus in patrite sua fundamenta relinquens,

Cardine mota suo, non stetit una diu.

De proprio migrata solo, nova mersit arena,

Exsul et his terris,heu! peregrina jacet.

Quis valet ordiri tanti prssagia luctus.

Stamina quo coepit texere flenda dolor?

Cum primum algentes jungi peteretur ad arctos.

Regia regali Gelesuintha thoro.

Fixa Cupidineis caperet ut frigora flamm.is,

Viveret et gelida sub regione calens.

Hoc ubi Virgo metu, audituque exterrita sensit,

Currit ad amplexus, Goisuinlha, tuos;

Tunc matris coUecta sinu, mAle sana reelinans,

Ne divellatur, se tenet ungue, manu.

Brachia conslringens nectit sine fune catenam,

Et matrem amplexu per sua membra ligat.

Illis visceribus rctineii iilia poscens.

Ex quibus ante sibi lucis origo fuit.

Committens secura ejus se fasce levari

:

Cujiis clausa uteri pignore tuta fuit.

Turn gemitu fit mojsta domus, strepit aula tumultu,

Reginse fletu plorat et omnis homo

In populi facie lachrymarum flumina sordent,

Infans, qui afiectum nescit, et ipse gemit.

Instant legati, Germanica regna requiri,

Narrantes longaj tempora tarda vi?e;

Sed Matris moti gemitu sua viscera solvunt,

Et qui compellunt, dissiraulare volunt.

Dura natcE amplexu genitrix nodata tenetur,

Pr^tereunt duplices, tertia, quarta dies.

Instant legati nota regione reverti :

Quos his alloquitur Goisuintba gemens :

Si leritale trucis premerer captiva Geloni,

Forsan ad has lachrymas et plus hostis eral.

Si nee corde plus, cupidus mihi cederet hostis,

Ut natam ad prcciam barbara prroda darel;



528 IM IBICES JUSTIFI CAT IVES

Si npqiio sic animiim velit iiiclinarc criicntum,

Matri pni'starot, qiin siuuil irct iter.

Nunc mora nulla ilatur, procio noquc flrctinuis ullo.

Qui nili'i indulget, SiEvlus hoste nocet.

Post uteri fremitus, post n;ulta pericnla partus,

Postquo laboris onus, quod grave foeta tuli.

QucB gonui, natai matrem me non licet esse ?

Ipsaque natural lex milii tola peril?

AlVectu jejuna meo, lachrymosa repellor :

Nee pietas aditum, nee dat origo locum?

Quid rapilis? dilTerte dies, cum disco dolorcs,

Solamenque mali sit mora sola mei.

Quando iternm videam, quando hci^c mihi lumina ludaiit^

Quando iterum nataj per pia colla cadam?

Unde precor tenerte gressnm spectabo pueliae,

Oblectelve anitnos matriset ipse jocus?

Post causas, quas regiia gerunt, uld mcesta reclinem

Quis colat .'iffcclu, lambat etore caput?

Extensis palmis quis currat ad oscula, vel quae

Cervici insiliant pendula membra mese?

Quern teneam gremio, blando sub fasee laborans,

Aut leviore manu verberer ipsa joco?

Nee te ferre sinu, quanquam sis adulta-, gravarer^

Qua? mibi dulce nimis, et leve pondus eras,

I Cur nova rura petas, illic ubi non ero mater?

An regio forsan non capit una duas?

Quae genuere ergo, lacerentur viscera Inctu,

Gaudia cui perennt, tempora tletus erunt.

Plorans perdam oculos, ducens mea lumina tecum.

Si tola ire vetor, pars mea te sequiiur.

Turn proceres, famuli, domus, urbs, rex ipse remugit,

Quaque petisses iter, vox gravis una gemit.

Progrediere foras tandem, sed turba morosa,

Solvere dum properat, se properando ligat.

Hinc tenet allectus, rapit inde tumultus euntes.

Sic per utrasque vices ilobile fervel opus.

Alter abire monet, rogat alter amore redire.

Sic, variante fide, bic trahit, ille tenet.

Dividitur populus, per regna novella vetustus,

Stat pater, it genitus, slat socer, itque gener.

Qui vidit strepitum, patriam migrare putaret,

Et quasi captivum crederet ire solum.

Procedunt portis, serraco in ponte reteuto,

Protulit boc fletu Gelesninlha caput :

Sic gremio, Tolete, tuo nutribar, ut a^gra,

Exciudar portis tristis abmina tuis?

Quoque niagis crucior, prodens mea vulner.i lucta,

Stas felix regie, cur ego pr?eda trahor?

Antca clausa fui, n;odo te tonsidcro lolain,
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Nunc mihi nota prius, quando recede ferox.

Hinc te dinumero currens per culmina visu,

En ego de nurnero non ero sola tuo.

Crudeles portae, quae me laxastis euntem,

Glavibus oppositis nee vetuistis iter,

Antea vos geminas adamas petra una ligasset.

Quam daret hue ullam janua pansa viam.

Urbs pia plus fueras, si murus tola fuisses,

Me ire ut ne sineres, cingeret alta silex.

Pergo ignota locis, trepidans, quidnam antea discam

Gentem, animos, mores, oppida, rura, nemus,

Quem precor inveniam peregrinis advena terris.

Quo mihi nemo venis, civis, amice, parens ?

Die, si b!anda potest nutrix aliena placere,

Quae lavet era manu, vel caput ornet acu?

Nulla puella choro, neque collactanea ludat :

Hie mea blandities, hie mea cura jaces.

Si me non aliter, vel nuda sepulchra tenerent,

Non licet hie vivi, hie mihi dulce mori.

Non fruor amplexu, neque visu plena reeedo,

Quae me dimittis, dura Tolete, vale.

Sic accensi animi lachrymarum flumina rumpunt,

Fixus et irriguas parturit ignis aquas.

Hinc iter arripiunt genitrix, nata, agmina, flentum,

Nee piget obsequium mater anhela sequi.

Deducit dulcem per amara viatica natam,

Implentur valles lletibus, alta tremunt.

Frangitur et densus vacuis ululatibus aer.

Ipsa repercusso murmure sylva gemit.

Dat causas spatii genitrix, ut longius iret, '

Sed fuit optanti tempos, iterque breve.

Pervenit, quo mater ait, sese inde reverti,

Sed quod velle prius, postea nolle fuit,

Rursus adire cupit, via qua fert invia matrem

Quam proceres retinent, ne teneretur iter.

Haerebant in se amplexae, pariterque replexaj,

Incipit hie gemitu Goisuintha fero :

Civibus ampla tuis, angusta Hispania matri,

Et regio solis, tam cito clausa mihi.

Quae licet a Zephyro ealidum percurris in Eurum,

Et de Thyrreno tendis ad Oceanum.

Sufficiens populis quamvis regionibus amplis.

Quo est mea nata absens, terra mihi brevis es.

Nee minus hie sine te errans, et peregrina videbor,

Inque loco proprio civis, et exsul ero.

Quaeso quid inspiciant oeuli, quem, nata, requirant :

Quae mea nunc tecum lumina duels, amor?

Tu dolor unus eris, quisquis mihi luserit infans,

Amplexu alterius tu mihi pondus eris.

34
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Currat, stet, sedeat, fleat, intret, et exeat alter,

Sola meis oculis dulcis imago redis.

Te tiigionte errans aliena per oscula currani,

Et su()er ora geniens ubera sicca pieiuani.

De facie infantum plorantia lumina lambam,

Et teneras lachrymas insatiata bibam.

Tali potu utinam vel parte refrigeror ulla,

Aut plorata avido mitiget unda sitim.

Quicquid erit, crucior, nulla hie medicamina prosunt

Vulnere distillo, Gelesuintha, tuo.

Qua rogo, nata, manu chara h«c coma pexa nitebit?

Quis sine me placidas lambiat ore genas ?

Quis gremio foveat, genibus vehat, ambiat ulna?

Sed tibi preeter me non ibi mater erit.

Quod superest, gemebundus amor hoc mandat eunti :

Sis precor o felix, sed cave valde, vale.

Mitte avidce matri, vel per vaga flabra, salutem,

Si venit, ipsa mihi nuntiet" aura boni.

Filia turn validis genitricis ouusta querelis,

Tristis, inops anirni, nee valitura loqui;

Clausa voce diu, vix fauce solubile fandi,

Pauca refert, cordis vulnere lingua gravis :

Majestas si eelsa Dei mihi tempora veliet

Nunc dare plus vita;, non daret ista vise.

Ultima sed quoniam sors irrevocabilis instat,

Si jam nemo vetat, qua irahit ira, sequar,

Hsec extrema tamen loquar, et memoranda dolori

;

Hine tua non tua sunt, Goisuintha. vale.

Oscula sic rumpunt, et fixa ori ora repellunt,

Dum se non possunt, aera lambit amor.

Hinc pilente petens loca Gallica, Gelesuintha

Stabat fixa oculis, tristis, eunte rota.

Et contra genitrix post natam lumina tendens,

Uno stante loco, pergit et ipsa simul.

Tota tremens, agiles raperet ne mula quadrigas,

Aut equus impatiens verteret axe rotas.

SoUicitis oculis circumvolitabat aniantem,

Illuc mente sequens, qua via flectit iter.

Ssepe loquebatur quasi secum nata sederet,

Absentemque manu visa tencre, sinu.

Prendere se credens, in ventum brachia jactat

Nee natam recipit, sed vaga ilabra ierit.

Inter tot comites unam speetabat euntem.

Sola videbatur, qua suus ibat amor.

Plus genitrix suspensa animo, quam filia curru

Hsec tilubans votis ibat, et ilia rotis.

Donee longe oculo, spacioque evanuit amplo

Nee visum attingit, dum tegit umbra diem.

Ipsa putat dubios na'ie se cernere vultus,
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Et cum forma fugit, dulcis imago redit.

Nomen pietate calens, o cura fidelis,

Quamvis absent! quid nisi mater eras?

Fletibus ora rigans, lamentis sydera pulsans,

Singula commemorans dulcia, dura, pia.

Mobilis, impatiens, metuens, flens, anxia mater,

Quod sequeris lachrymis, augurat altus amor.

Ilia tamen pergit, qua trita viam orbita sulcat,

Quisque suis vacuos fletibus implet agros.

Inde Pyrenfeas per nubes Iransilit Alpes,

Quaque pruinosis Julius ajg t aquis.

Qua nive canentes fugiunt ad sydera monies,

Atque super pluvias exit acutus apex.

Excipit hinc Narbo, qua littora plana remordens,

Mitis Atax Rhodani moUiter iiitrat aquas.

Post aliquas urbes, Pictavas attigit arces,

Regali pompa prsetereundo viam.

Inclytus iile quibus vere amplus Hilarius oris,

Et satus, et silus est ore tonante loquax.

Thrax, Ilalus, Scytha, Persa, Indus, Geta, Daca, Britannus

Hujus in eloquio spem bibit, arma capit.

Sol radio, hie verbo genitalia lumina fudit,

Montibus ille diem, mentibus iste fidem.

Hanc ego nempe novus conspexi prsetereuntem,

Molliter argenti turre rotante vehi.

Materno voluit pia quam Radegundis amore.

Cernere ferventer, si daret ullus opem.

Saepe tamen missis, dulci sibi dulcis adheesit,

Et placide coluit, quod modo triste dolet.

Turonicas terras Martini, ad sydera noti,

Inde petit, lento continuante gradu.

Vigennae volucer transmittitur alveus alno,

Turba comis rapidis alveus exit aquis.

Excipit inde repens vitrea Liger algidus unda,

Quo neque vel piscem levis arena tegit.

Pervenit, qua se piscoso Sequana fluctu

In mare fert, juncto Rhotomagense sinu.

Jungitur ergo thoro regali culmine virgo,

Et magno meruit plebis amore coli.

Hos quoque muneribus permulcens, vocibus illos,

Et licet ignotos sic facit esse suos,

Utque fidelis ei sit gens, armata per arma.

Jurat, jure suo se quoque lege ligat.

Regnabat placido componens tramite vitam,

Pauperibus tribuens advena mater erat.

Quoque magis possit regno superesse perenni,

Catholicae fidei conciliata placet.

dolor, insignis quid differs tempora fletus,

Lugubresque vices, plura loquendo taces?
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Improba sors hominum, improviso condita lapsu,

Tot bona tarn subito soite volante voras.

Nam breve tempus habens, consorti nexa jugalis,

Princiiuo vilaj hiiiere rapta fuit.

Pra>cipiti casu, volucri prfeventa sub ictu,

Deficit, et verso luuiine lumen obit.

Infelix nutrix audito I'unere alumn;e,

Exanimum ad corpus vix animata volat.

Ipsa inter famulas incumbens prima fidelis,

H<ec tandem potuit, clausa dolore, loqui.

Sic placid» matri promisi pessima nutrix

Te ionge incolumem, Gelesuinlha, fore.

Sic exlincta meum mea cernunt lumina lumen,

Pallida sic lacies, qua rubor ante fuit?

Die aliquid niiserans, miser* mihi reddc loquelas.

Quid referam ad matrem, si remeare licet?

Hoc supra tantos peregrina secuta labores,

Pro vice tale mihi munus alumna refers?

Optabas pariter nobis vitam, atque sepulchra,

Qucfi tecum vixi, me sine passa mori?

Ordo utinam vita: juvenique, senique fuisset,

Te stante incolumi me prius ire neci.

Vix paucas profert, vocem rapit alter ab ore,

Nee valet una loqui, ([uod videt aula gemit.

Interea vehitur tristi lachrymosa feretro,

Solvit et exequias obsequialis amor.

Ducitur, ornatur, deponitur, undique fletur,

Condiiur et tumulo sic peregrina suo.

Nascitur hie subito rerum mirabile signum,

Dum pendens Ivchnus lucet ad obsequium.

Decidit in lapidem, nee vergit, et integer arsit.

Nee vitrum saxis, nee peril ignis aquis.

Fama recens resides germanse perculit aures

;

Affectuque pio sic movet ora soror :

Banc rogo germanse mandasti, chara, salutem,

Scripta tuis digitis hoc mihi chara refert?

SoUicitis oculis expect ibnm, unde venires,

Non agis illud iter, quale precata iui.

Optavi Gallis te ul hue Hispania ferret,

Non te hie cara soror, non ibi mater habet.

Extreme obsequio non hue Bruuiehildis adivi.

Si tibi nil vivae, mortis honore darem.

Cur peregrina tuos non clausi dulcis ocellos?

Auribus aut avidis ultima verba bibi?

Offieium tristi nihil impcndi ipsa sorori.

Membra, maims, faciem nee manus ista tcgit.

Non lieuit fundi lachrymas, nee ab ore resorbi,

Frigida nee lepiilo viscera fonte lavo.

Nutritas pariter, junelas rcgiouihus isdem.
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Cur ad mortis iter dividis, alte dolor?

Sicque relicta soror casn laceratur ademptse,

Hsec vocat, ilia jacet, nee repetita redit.

Germanse validos audit Germania fletus,

Quaque recurrit iter, questibus aslra ferit.

Nomine ssepe vocans te, Gelesuintha, sororcm
;

Hoc fontes, syhae, flumina, rura sonant.

Gelesuintha, taces? lesponde ut muta sorori .

Respondent lapides, mons, nemus, unda, polus.

Anxia, sollicitans ipsas interrogat auras :

Sed de germange cuncta salute silent.

Nuntius hie subito fluvios transcendit, et Alpes,

Moerorisque gravis tam cito penna volat.

Optandum fuerat, postquam loca cuncta replesset,

Tardius ad matrera hie dolor iret iter.

Sed quod fama refert, qui plus amat, et prius audit,

Ac dubium credit, dante timore fidem.

Mox igitur matris jaculans dolor attigit aures,

Anxia succiso poplite lapsa fuit.

Audita de morte una mors altera pulsat,

Et pene incolumi corpore funus erat.

Pallida suffuso tune Goisuintha rubore,

MoUiter htec anima vix redeunte refert :

Siccine me tenero natse solabar amore,

Ut mea nunc gravius viscera vulnus aret?

Si nostrum jam lumen obit, si nata recessit^

Quid me ad has lachrymas, invida vita, tenes?

Errasti mors duro nimis, cum toUere matrem

Funere debueris, sors tibi nata fuit.

utinam mersis crevissent flmnina ripis,

Naufraga sen fusis terra natasset aquis :

Alta PyreniBi tetigissent sidera montes,

Aut vitrea glacie se solidasset iter.

Quando relaxavi te, Gelesuintha, sub Arcto,

Ut nee rheda rotis, non equus isset aquis.

Hoc ergo illud erat, quod mens prssaga timebat,

Non posse amplexu vellere, nata, meo.

Paruimus votis alienis, jussa sequentes,

Promissa existi, non reditura mihi.

Hoc erat alius amor placida dulcedine natse.

Quod teneris labiis ubera pressa dedi.

Cur hinc lactis opem produxit vena mamillee?

Cur alimenta dedi, nee habitura fui?

Ssepe soporantem furtiva per oseula suxi,

Ut leve dormires, viscera supposui.

Optasse extremum de te quid profuit illud,

Luderet ut gremio parvula neptis avi?

Nee felix vota, aut infelix funera vidi

;

Perdidit heu nimius hoc labor, illud amor.
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Partitis lachrymis soror liiiic, hide anxia maler,

Vofibus lia'c lUieiiiiiii piilsat, ot ilia Tagiim.

Condolot hiiic Bata\us, gomit illinc Hethicus axis,

Perstrepit hoc Vachalis, illud Hiberus aquis;

Tot lachrymis stillasse sat est, sed ab imbre vadoris,

Non reievanda sitiin, gutta ministrat opem.

Afl'ectus si forte potest mitescere, dicani :

, Non ea flenda jacet, qu;e loca Ueta tenet.

Dicite si quid ei nocuit, quain tempore lapse,

Mortis iter rapnit, vita pereniiis alit.

Qiue mode cum Stepbauo, ca'lesti consule, pergit,

Fulget Apostolico principe clara Petro.

Matre simul Domini plaudens radiants Maria,

Rege sub aHerno militat lUa Deo.

Conciliata placet, pretioso I'unere fulget :

Deposita veteri, nunc stola pulchra tegit.

Atque iitinam nobis illos accedere vultus,

Cedat amore Deus per mare, per gladios

!

VittB signa tenet, vitreo cuTn vase cadente,

Non aqua restinxit, nee petra fregit humi.

Tu quoque, mater, babes consultum voce Tonantis,

De nata et genero, nepte, nepote, viro.

Credite, Christicolee, vivam, quia credidit ilia;

Non banc flere decet, quam paradisus habet.

THOISltME REGIT

LETTRE Di: SAINT GlRMAm, EVEQCE DE PARIS, A LA REINE BRUNEHILDE *

Lominm clementissimeB atque prcecellentissimce, et nobis semper piissimcB dp-

mince, et in Ckristo sanctce Ecclesicc fiUce, BninehikU Reginw, Germanus pec-

cator. Quia carilas congaudet veritali, et omnia sustinet, et nunquam excidit

;

propterea ex contribulato corde, ct ex intima animi dilectione audemus vobis sug-

gerere, quia eo tempore, quaudo minor erat numerus populi Christiani, et cum

Dei auxilio licebat residcre quiefum, cum Apostolis dicebant, Eire nimc tempus

acceptabile, ecce nunc dies salutis: nunc e contrario tarn funestos et lucluosos

ante oculos babentes dies, flenter dicimus, Ecce dies tribidationis et pci'ditionis

nostra; adveniwd. \a^ nobis, quia peccavinius ! Si nos islie non eonlerruissent

amaritudines et tribulaliones, et corpori exhibuissenl inlirmitalem, per nosmelipsos

vestrac debuimus occurrere pielati. Quia si fas dici est, singulariter et vestri

dilectionem in nostro gestamus pectore, el unice de vestra pra-sentia spirituali

desiderio sitienles, sicut cultoves el peculiares filii Dei, ambientissime vos vivere

1 . Script, rer. gallic, ct francic, 1. 1 V, p. 80.
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atque proficere in omnibus pie optamus. Seel quicunique hominem in anima dili-

git, si minus oculis carnalibus eum valet intueri, quae ad animee et corporis pros-

peritatem pertinent et salutem, omnimodis litterario officio reticere non debet.

Vulgi verba iterantes, qua? nos maxime terrent^ vestrai pietali in notitiam depo-

nimus, qua? ita disseminata eloquentium ore detraliunt, quasi vestro voto, con-

silio et instigatione dominus gloriosissimus Sigebertus Rex tarn ardue banc velil

perdere regionem. Non propterea ba^c dicimus, quasi a nobis credatur : sed sup-

plicamus ut nulla occasio tribuatur dicendi, unde vobis tam maximum et peri-

culosum generelur blaspbemium. Licet haec regio jam caruisset felicitate, et per-

ditionis nostrse concludamus terminum : sed de misericordia non desperabamus

divina, adhuc ultionis suspendendi manum, dum emendationis expectatur reme-

dium, si non dominaretur inteiitio, qua) mortem operatur; cupiditas, quae radix

est omnium malorum ; iracundia, quae sensum aufert prudenliai. Salvator noster

perspiciens sua; passionis imniinere tempus dixit : Vce homini, per quern scan-

dahim venit! Quod ore proprio detestatus est^ impune non posse manere credimus;

omnibus clamamus, omnes conscientia? suai cogitationes et actiones considerent,

et caveant ne cum Juda proditore bujus condemnationis sortiantur judicium.

Deo sufficit nosse, optabam aut pro ipsis mori, ut illi viverent; aut ante eorum

interitum quocumque casu vitam fiuire, ut nee eorum, nee regionis, cerneremus

interitum. Sed alter ab alterutro excusatione utitur, et nullus ex ipsis ante oculos

Dei ponit judicium; neque aliquid Dei reservat polestati judicandum, nee credunl

se jam sub Dei esse notitia. Quia a nullo audiri meremur, vobis et ideo supplicamus

:

quia si illi regnum perdiderint, nee vos, nee fibi vestri magnum possidebitis trium-

phum. Ad hoc vos haec regio supcepisse gratuletur, ut per vos salutem, non inte-

ritum percipere videatur. In hoc populi restinguistis verba, si mitigatis furorem,

si Dei facitis expectare judicium. In veritate suggero, si meam bumilem non despi-

citis supplicationem, adhuc de votorum vestrorum gaudemus plenitudine. Propterea

haec dolens scribe, quia video qualiter praecipitantur et Regcs et populi, ut Dei in-

currant ofTensam. Ita legimus: Quicumque in brachii sui fortitudine speravit, anlea

confusionem quam victoriam promeruit : quicumque adminiculo gentis sihi adjuvari

posse confidit, antea periculum mortis quam salutem "promeruit : quicumque propter

copiam auri et argenti elevatur in superbiam, antea desolationis opprobrium sm-

tinebit, quam sum cupiditatis considuisset aviditati. Ipse Judex a;ternus nunc ju-

dical, perpetuam judiciariam possidet potestatem ; non corrumpitur prsmiis, aut,

adspicit ad vota impiorum, sed considerat cogitationes cordium, et reddet uni-

cuique secundum opera sua. Inbonesta victoria est fratrem vincere, domesticas

domos humiliare, et possessionem a parentibus constructam evertere. Contra

semetipsos pugnant, suamque felicitatem exterminant : de sua perditione gaudet

accelerans inimicus. Qua fide, et ex quo animo, qua devotione haec scribiraus, Deo

sufGcit nosse, ut vobis bona fulura praeparetis, et nos cum Deo absolutes esse vel

paululum sentiamus. Sed quia Sacerdotibus prsceptum est: Ut tula exalta vocem

tuam, et annuntia populo meo opera eorum; ergo, piissima domina, intelligite

mysterium, et cavete exemplum. In principio duobus i'ratribus commissus erat
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mundus. Unus ex ipsis Cain fratriculium perpetravit, ot usque sepluplum puni-

tionis sentenliain suscepit. Josopli fralies siii per invuliaiu vendiderunt; et postea

servituti ipsius suhjugati sunt. Saul sanctum David per invidiam nitebatur occi-

dere; ipse postea in eum misericordiani exercuit. Absalon fralrem interfecit,

patrem e regno voluit removere, et qualom suscepit intcritum nuUi habetur

incognitiun. I'necipue quocjue Uavid l^ropheta dicenle ; Quoinain qui nequite'''

agunt exterminabimtur : qui vero expectant Dominum, ipsi hcereditabunt terrain.

Apostolus clamat : Qui odit fratrem suuin homicida est, et in tenebris ambulat,

et nescit quo vadat. Salvator denuntiat : Beati pacifici, quoniam fllii Dei voca-

buntur. Prtcem meam do vobis, pacem meam relinquo vobis. Ubi est pax et cari-

tas, ibidem est Dei pietas. Legimus per Hester Reginam populo fuisse concessam

salutem. In hac parte et vestram ostendile prudentiam, et fidei vestrae salubrila-

tem atque perfectionem, ut et dominum Regem a Dei revocetis offensa, et popu-

lum a parte sua vivere liceat quietum, donee Judex iulernus consuetam discernat

justitiam. Quia evidentissime omnibus patet, qui carilatem fraternam postponit,

despicit consortium, non adquiescit veritati. Omnes Propbeltc contra ipsum

loquuntur, omnes Apostoli ipsum deteslantur, et Deus ouuiipotens ipse quod con-

stiluit judicabit. Praemisso salutationis obsequio, supplicamus ut latorem prssen-

tium servum vestrum Gundulphum commendatum habeatis, et qiitc per eumdem

verbo mandamus, absque bcesitatione credentes recipiatis, et implere non despi-

ciatis, et elaboretis qualiter de vestra salute nobis gaudia praeparetis. lllud petimus

ut per vestra) Pietatis rescriptum ex omnibus jocundari mereamur.

CINQUlfiME REGIT

jNJo 1

EPITRE DE YENANTIUS FORTUNATUS, ADRESSEE A TOUS LES POETES

ET ORATEURS DE SON TEMPS *

1. Argdment. Foi'tunatus scribit ad poetas, et oratores iiniveisim, et nominatim ad cliristianos de

fortuna sua, el conditione : turn, occasione data, Radeguiidem egregie laudat : ciijiis votis ac precibus.

in Gallia se iianat remansisse : singnlos invitat ad e\trenuim, quo pia carraina, ac litteras mittant ad

eandem Radeguiidem.

Aonias avido qui lambitis ore camoenas,

Gastaliusque quibiis suniitur arte liquor :

Quos bene fruge sua Deiuosthcnis horrea ditant,

Largus et irriguis inipiet Homorus aqiiis :

Fercula sive quibus fert dives uterque minister,

Tullius ore cibiini, pocula fonte Maro.

1. Veiiautii Foitunati Opera, lib, VIH, cap. t.
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Vos quoque, qui nunquam morituras carpitis escas,

Quas Parudisiaco germine Christus habet.

Facundo tonitru penetrati, qui retinentur

Nunc monitis Paul], postea clave Petri :

Fortunatus ego hinc humili prece voce saluto,

Italiee genitum Gallica rura tenent.

Pictavis residens
;
qua sanctus Hilarius olim,

Natus in urbe fuit, notus in orbe pater.

Eloquii currente rota, penetravit ad Indos,

Ingeniumque potens ultima Thule colit.

Perfundens cunctas, vice solis, lumine terras,

Cujus dona Sacce, Persa, Britannus habet.

Christicola Scythicas laxavit amore pruinas :

Dogmate ferventi frigida corda calent.

Martinum cupiens, voto Radegundis adt.ccsi,

Quam genuit coelo terra Toringa sacro.

Germine regali pia ueptis Herminefredi,

Cui de fratre patris Haraalafredus adest.

Mens ornata bonis iugitivos spernit liouores,

Sciens in solo firma manere Deo.

Regia lactineo commutans pallia cultu,

Vilior ancillee vestis amata tegit.

Splendiiia serraco quondam snbvecta superbo.

Nunc terit obsequio planta modesta latum.

Quae prius insertis onerata est dextra smaragdis,

Servit inops famuiis sedulitate suis.

Aulse celsa regens quondam, modo jussa, ministrat,

Quae dominando prius nunc famulando placet.

Paupertate potens, et solo libera voto,

Clarius abjecto stat radiata loco.

Aurea fulcra tenens jam turn sibi vilis honore,

Effagit extructum, pulvere fusa, thorum.

Si contemnatur, tunc nobilis esse fatetur,

Et putat esse minor, si datur uUus honor.

Parca cibo Eustochium superans, abstemia Paulam,

Vulnera quo curet, dux Fabiola monet :

Melaniam studio reparans, pietate Blesillam,

Marcellam volis fequiparare valens :

Obsequio Martham renovat, lachrymisque Mariam,

Pervigil Eugeniam, vult patiendo Teclam.

Sensibus ista gerit, quicquid laudatur in illis,

Signa recognosco, quce prius acta lego.

Omnia despiciens, et adhuc in corpore constans,

Spiritus hie vivit, sed caro functa jacet.

Terram habitans, coelos inirat, bene libera sensu,

Atque homines inter jam super astra petit,

Cujus sunt epulee, quicquid pia regula pangit,

Quicquid Gregorius, Basiliusque docent

:

Acer Athanasius, quod lenis Hilarius ednnt,
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Quos causa; socios lux tenet una duos.

Quod tonal Amlirosius, Hierouynius atque coruscat,

Sive Au;i:ustinus lonte (luente risjat :

Sedulius dulcis, quod Orosius edit acutus,

Uegula Ca'sarii linea nata sibi est.

His alitur jejuna cibis, palpata nee unquam

Fit caro, sit nisi jam spiritus ante satur.

Ca!tera nunc taceam, melius quae teste tonante,

Judicioque Dei giorificata manent.

Cui sua quisque potest, sanctorum carmina vatum

Mittat in exicfuis munera larga libris.

Se putet iude Dei dotare manentia templa,

Quisquis ei votis scripta beata ferat.

Hipc quoque qui legitis, rogo, reddite verba salutis,

Nam uiihi charta levis, pond us amoris erit.

N° 2

VERS ADRESSES PAR VENAMIUS FORTUNATUS A SAINT GERMAIN,

EVEQUE DE PARIS *

Argument. Fortunatus, instante die, quo ad Germauum, Parisiensera A iitistitem, sibi erat proficiscen-

dum, Radegimdis amore refert se retiueri; quorum uterqne sibi erat charissimiis : sed alter episcopal!

loco, et gradii anteibat ; alteia vero sibi ob majorem charitatem erat conjunctior. Quamvis itaque a Ra-

degunde corporis pritsentia erat abfuturiis, ammo semper tamen se praesentem fuliirum afdrmat,

Emicat ecce dies, nobis iter instat agendum,

Debita persolvens, emicat ecce dies.

Me vocat inde pater radians Germanus in orbe,

Hinc retinet mater, me vocat inde pater.

Dulcis uterque mihi, voto amplectente, cohBesit,

Plenus amore Dei, dulcis uterque mihi.

Carior ha?c animo quamquam sit, et ille Beato,

Carior ille gradu. carior hoec animo.

Mens tenet una duos .equali calce viantes.

Ad pia tendentcs mens tenet una duos.

Proficit alterutrum, quicquid bene gesserit alter,

Unius omne bonum prolicit alterutrum.

Sunt quia corde pares, jussus non ire recuso,

Obsequar ambobus, sunt quia corde pares.

Nee tamen hinc abeo, quamvis nova tecta videbo,

Corporc discedo, nee tamen hinc abeo.

Hie ego lotus ero, nee corde, ac mcnle rcvellor,

Sic quoque dum redeo, hie ego lotus ero.

Porrigat ariua mihi cieleslia maler euuti :

Ut sibi plus habeat, jiorrigat aruia niUii.

1. Vfnantii Fortunati Opera, lib. VIII, cip. ii.
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N°, 3

VERS DE FORTINATLS A KADLGONDE QUI ALLAIT SE RENIERMIR DANS SA CELLULE*

Argument. Radefrnndem. qmim in ea esset, ut sese conclndpret, proseqniUir hoc carmine Fortunatus :

ac suum in illam desideriuin declarat.

Mens foecunda Deo, Radegundis, vita sororum,

Quffi ut foveas animam, membra domando cremas

Annua vota colens, hodie claudenda recurris,

Errabunt animi, te repetendo, mei.

Lumina quam citius nostris abscondis ocellis,

Nam sine te nimium nocte premente gravor •

Omnibus exclusis, uno retineberis antro,

Nos magis inciudis^ quos facis esse foris.

Et licet hie lateas, brevibus fugitiva diebus,

Longior hie mensis, quam ceier annus erit.

Tempera subducis, ceu non videaris amanti,

Cum vos dum cerno, hoc mihi credo parum.

Sed tamen ex veto tecum veniemus in unum,

Et sequor hue animo, quo vetat ire locus.

Hoc precor, incolumem referant te gaudia paschse,

Et nobis pari'er lux geminata redit.

No 4

VERS ADRESSl'S PAR FORTUNATUS A RADEGONDE, APRES SA RETRAITE ^

Argument. Radegundem, a suo recessu jam reversam hoc carmine gratulatur. Eadem reduce sibi

omnia refloniifse protitetur, totiusqne anni iibertatem in ejiisdem reditu sibi representatam fuisse.

Unde mihi rediil radianti lumine vultusV

Quae nimis absentem te tenuere morae ?

Abstuleras tecum, revocas mea gaudia tecum,

Paschalemque facis bis celebrare diem.

Quamvis incipiant modo surgere semina sulcis.

Hie egomet hodie, te revidendo, meto.

CoUigo jam fruges, placidos compono maniplos,

Quod solet Augustus mensis, Aprilis agit.

Et licet imprimis modo gemma, et pampinus exit,

Jam meus Autumnus venit, et uvn simul.

Mains, et alta pirus gratos modo fundit odores,

1

.

Venantii Fortunati Opera, cap. xii.

2. Ibid., lib. VIII, cap. xv.



540 PIECES JUSTIFlCATiVES

Sed cum flore nova j;im niihi poiiia leriiiU.

Qiiaiiivis mulus ager iiullis orneiur arislis,

Omnia plena tamen, te redeunte, niient.

iN» 5

VERS ADRESSKS PAR FORTUNATUS A RADECONDE, PENDANT SA REIRAITE' ,

Arcdment. Siium in Radegiindem desiJerium quo se ilia tempore iucluseral declarat, et optat ut

earn quam celerrime a recessu sno redueeiu videat.

Quo sine mea lux oeulis errantibus abdit.

Nee patitur visu se reserare meo ?

Omnia conspicio simul, aithera, flumina, terram,

Gum te non video, sunt mihi cuncta parum.

Quamvis sit coelum, nebula fugiente, serenum,

Te celante mihi, stat sine sole dies.

Sed precor, horarum ducat rota concita cursus,

Et brevitate velint se celerare dies.

Consultum nobis, sanctisque sororibus id sit,

Ut vultu releves, quos in amore tenes.

N° 6

VERS ADRESSES PAR FORTUNATLS A RADECONDE, POUR L INVITER

A BOIRE DU VIN *

Arghment, Radegiindeni rogat et suo, et Agnetis noiuine, ut vino utatur, atque modico ejus iii"

yaletudini consulat.

Si pietas, et sanctus amor dat vota petenti,

Exaudi famulos munere larga tuos.

Fortunatus agens, Agnes quoque versibus orant,

Ut lassata nimis vina benigna bibas.

Sic tibi det Dominus qiuecunque poposceris ipsum,

Kt tibi, sicut amas, vivat uterque rogans.

Suppliciter petimus, si non offendimus ambo,

Ut releves natos, mater opima, duos.

Non gula vos, sed causa trahat modo sumere vina,

Talis cnim potus viscera lassa juvat.

Sic quoque Timothcum Paulus, tuba gentibus una,

Ne stomachum intirmet, sumere vina jubet.

1. Venantii Fortunati Opera, lib. XI, cap. ii.

2. Ibid., lib. XI, cap. ir.
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N" 7

VERS ADRESSES PAR FORTUNATUS A AGN^S, SUR SON AFFECTION POUR ELLE *

Argdment. Suam in Agnetem benevolentiam declarat, quam non iillo ei libidinis fomite, et causa

natam testatur, sed ex cLaritate ortam, et cum Radegunde, plena pietatis, necessitudine.

Mater honore mihi, soror autem dulcis amore,

Quam pietate, fide, pectore, corde colo :

CcBlesti affectu, non crimine corporis ullo,

Non caro, sed hoc, quod spiritus optat, amo.

Testis adest Ghristus, Petro, Pauloque ministris,

Cumque piis sociis Sancta Maria ^idet :

Te mihi non aliis oculis, animoque fuisse

,

Quam soror ex ntero tu Titiana fores.

Ac si uno partu Mater Radegundis utroque

Visceribus castis progenuisset, eram.

Et tanquam pariter nos ubera chara beatae

Pavissent uno lacte fluente duos.

Heu mea damna gemo, tenui ne forte susurro,

Impediant sensum noxia verba raeum.

Sed tamen est animus simili me vivere voto

Si vos me dulci vultis amore coli.

N» 8

^ERS ADRESSES PAR FORTCNATUS ABSENT A AGNES ET A RADECONDE ^

Argdment. Absens Fortunatus suum in Radegundem desiderium ac pietatem significat ; ac rogat

Agnetem, ut quadam a se praeterinissa in Radegundem oflicia ipsa pro se eipleat. Postremo diurnam
utiique vitam precatur, atque optat, ut lies simul una dies tollat, nee se, qui mortali hac in vita con-

jiinctissime vixere, dividat futurae vitae conditio.

Quae charae matri, quae dulcia verba sorori

Solus in absenti cordis amore loquar?

Quas locus exciudit, mens anxia voce require!,

Et simul, ut videat, per pia vota rogat.

Te peto, chara soror, matri pietate benigna,

Quod minus impendi, tu famulare velis.

Ilia decens tecum longo mihi vivat in «vo,

Et tribus in Christo sit, precor, una salus.

Nos neque nunc praesens, nee vita lutura sequestret,

Sed tegat una salus, et ferat una dies.

Hie tamen, ut cupio, vos tempera longa reservent,

Ut soror, et mater sit mihi certa quics.

l.'Venantii Fortunati Opera, lib. XI, cap. vi.

2. Ibid., lit. XI, cap. Vi(.
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N» 9

VEUS ADRESSES PAll I'ORTUNATUS A AGNKS, POUR I.A REMERCIER

d'dN ENVOI DE DIFFERENTS METS

*

Argument. Giatias agit pro epulis, qiias Agues doao sibi miserat, ac ejus erga se liberalitatem, sae-

pius missis testalam muneril)us, commemorat. Postreiuo laucein, vai-iis dapibus ouustuui, ac coUis instar

tumeuteiu, el ornalum, lepide describit.

Sollicita pieiate jubes cognoscere semper,

* Qualiter hie epulis, te tribuetite, fover.

Haic quoque prima fiiit hodiernie copia ccenee,

Quod mihi perfuso melie dodislis olus.

Nee semel, aut iterum, sed terque, quaterque eucurrit,

Cujus me poterat pascere solus odor,

Portitor ad tantos missus non suflicit unus,

Lassarunt totiens, qui-rediere, pedes.

PraJterea venit missus eum collibus altis,

Undique carnali monte superbus apex.

Deiitiis eunctis, quas terra, vel unda ministrat,

Gompositis epulis hortulus unus erat.

Hcee ego nunc avidus superavi cuncta gulosus,

Et mons, atque hortus ventre tenetur iners.

Singula nee refero, quia me tua munera vineunt,

Ad eoelos victrix, et super astra voles.

N-* 10

VERS DE FORTUNATUS A AGNES SUU LE MEME SL'JET
*

Argument. Varias item epulas, quas ad se Agues miserat, describit : quas una Radegundi cujus li-

beralilatis ministra Agnes fuerat, refert acceptas.

Multiplices epulae concurrunt undique fuste.

Quid prius exeipiam, me bonus error habet.

Carnea dona tumens, argentea gavata perfert.

Quo nimium pingui jure natabat olus.

Marraoreus defert discus, quod giguitur hortis,

Quo mihi mellitus fluxit in ore sapor.

Intumuit pullis vitreo seutella rotatu,

Subduetis pennis, quam grave pondus habeas !

Plurima de pictis concurrunt poma canistris,

Quorum blandiduus mo saluravit odor.

Olla nigella nimis dat Candida pocula lactis,

1. Venantii Fortuuati Opera, cap. \\.

2. Ibid., lib. XI, cap. X.
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Atque superba venit, quae placitura fuit.

Haec dominae matri famulans, hsec munera natae

Junctus amore pio certius ipse loquor.

N" 11

VERS DE FORTCNATUS A AGNES SUR ON REPAS FAIT AU MONASTERE *

Argument. Convivium, quod sibi Agnes, floribus, ac frondibus, viridantis horti ad speciem, artificiose

intertextis, pictum, ornatamqae, instruierat, venuste, et eleganter describit.

Respice delicias, felix conviva^ beatas,

Quos prius ornat odor, quam probet ipse sapor.

Molliter adridet rutulantuin copia florum,

Vix tot campus habet, quot modo mensa rosas.

Albent purpureis ubi lactea lilia blattis,

Gertatimque novo fragrat odore locus;

Insultant epulae , stillanti germine fultse.

Quod mantile solet, cur rosa pulchra tegit?

Complacuit melius sine texile tegmine mensa,

Munere quam vario suavis obumbrat odor

;

Enituit paries viridi pendente corymbo.

Quae loca calces habet, hue rosa pressa rubet.

Ubertas rerum tanta est, ut flore sereno,

MoUia sub tectis prata virere putes.

Si fugitiva placent, quae tam cito lapsa recedunt,

Invitent epulae nos, paradise, tuae.

Dajdalicis manibus nituit textura sororis,

Tantura digna fuit mater habere decus.

N° 12

VERS SUR LA RUINE DE tA NATION TIIURINGIENNE,

COMPOSES PAR VENANTIUS FORTUNATUS AU NOM DE RADEGONDE '^

Argdment. Fortunatus excidinm Thoringis describit sub persona ac nomine Radegundis. Ejusdetu

in Ilamalefredum Patruelem abseutem desideriutn, ac vota exprimit. Fratrem, injuste occisum, ead'^m

Radegundes lngens iudiicitur, ac suprema funeris officia a se eidem miniine irapensa, miserabilitPr con-

qnercas. Postremo liaec alloquitur librum ac oral, ut exsulibus propinquis salutem dicat, et ab iisdein

litteras ad se referat.

Conditio belli tristis, sors invida rerum,

Quam subito lapsu regna superba cadunt

!

Aula Palatino quae floruit antea cultu,

1. Venatitii Fortunati Opera omnia, ed. Luchi, Roma, 1786, pars prima, lib. XI, cap. xi.

2. Ibid., p. 474 et seq. — J'ai profile des variantes decouvertes par M. G^ierard dans le Mss. de la

Bibli cheque royale, fonds Saint-Germain, lat. n° 844.
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Hanc modii pro cimeris mawta lavilla tegit

Qiue steteraut loii;iro telicia culmiiui traclu,

Victa sub iiis'ciiti clade, croinata jacoiit.

Ardiia qua' nitilo iiitucro oi iiala inotallo,

Pallidus oppressit lulgida tecta ciais :

Missa sub hoslili Douiiuu captiva potestas,

Decidit in humili gloria celsa loco.

Stans cCtate pari, famulorum turba nitentum

Funoreo sordot pulvere, I'uncta die.

Clara niinistrorum stipala corona potcntuni,

Nulla sepulchra tenens, mortis lionore caret,

Flamniivorum viucciis, rutilans in crinibus aurum,

Strata solo recubat lacticolor aniati.

Heu male lexerunt inliumata cadavera canipum,

Totaque sic uno gens jacet in tumulo.

Non jam sola suas lamentet Troja ruinas,

Pertulit et csedes terra Toringa pares,

nine rapitur. laceris matrona reyincta capillis,

Nee laribus potuit dicere triste vale.

Oscula non licuit captivo infigere posti,

Nee sibi visuris ora referre loois.

Nuda maritalem calcavit planta cruorem,

Blandaque transibat, fratre jacente, sorer.

Raptus ab amplexu matris puer ore pependit,

,
Funereas planctu nee dedit uUus aquas.

Sorte gravi minus est, nati sic perdere vitam,

Perdidit et lachrymas mater anhela pias.

Non a^quare queo vel barbara fcemina fletu,

Cunclaque guttarum mcesta naiarelacu.

Quisque suos habuit fletus, ego sola, sed omnis

Est mihi privatae publicus ille dolor.

Consulit fortuna viris quos perculit hostis,

Ut flerem cunctis una superstes ago.

ISec solum extinctos cogor lugere propinquos,

IIos quoque, quos retinet vita Beata, fleo.

Ssepe sub humecto conlidens lumina vultu,

Murmura clausa latent, nee mea cura tacet.

Specto libens aliquam si nuntiet aura salutem,

Nullaque de cunctis umbra parentis adest;

Gujusin aspectu tenero solabar amore.

Solvit ab amplexu sors inimica meo.

An quod in absenti te nee mea cura remordet,

Artectum dulcem cladis amara tulit?

Vel memor esto, tuis primsvis qualis ab annis,

Hamalelrede, tibi tunc Uadcgundes cram.

Quantum me quondam dulcis dilexeris infans,

Et de fratre patris, nate benigne, parens,

Qnod pater extinctus poterat, quod muter haberi.

Quod soror, aut frater, tu milii solus eras.
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Prensa piis manibus heu ! blanda per oscula pendens^

Mulcebar placido flamine, parva, tuo.

Vixerat in spatium, quo te minus hora referret;

Sfficula nunc fugiunt, nee tua verba fero.

Volvebam rabidas inliso in pectore curas,

Geu revocarer eis, quando, vel unde^ parens?

Si pater aut genitrix, aut regia cura tenebat,

Gum festinabas, jam mihi tardus eras, .

Sors erat indicium, quia te cito, care, carerem,

Importunus amor nescit habere diem.

Anxia vexabar, si non domus una tegebat,

Egrediente foras te, pavitasse vocas.

Vos quoque nunc oriens, et nos occasus obumbrat,

Me maris Oceani, te tenet unda rubri.

Inter amatores totusque interjacet orbis,

Hos dirimit mundus, quos loca nulla prius.

Quantum terra tenet, tantum divisit amantem.

Si plus arva forent, longius isset iter.

Esto tamen, quo vota'tenent meliora parentum

Prosperius, quam te terra Toringa dedit.

Hinc potius crucior validis onerata querelis,

Cur mihi nulla lui mittere signa velis.

Quem volo, nee video, pinxisset Epislola vultum,

Aut loca quem retrahunt, ferret imago virum :

Qua virtute atavos repares, qua laude propinquos,

Geu patre de pulchro ludit in ore rubor.

Grede, parens, si verba dares, non totus abesses

Pagina missa loquens, pars mihi fratris erat :

Guncti munus habent, ego nee solatia fletus,

facinus ! quae dum plus amo, sumo minus.

Si famulos alii, pietatis lege, requirunt

;

Cur ergo prstereaf, sanguine juncta parens?

Ut redimat Dominus vernara, Scepe ipse per Alpes

Frigore concretas cum nive rumpit aquas :

Intrat in excisis umbratica rupibus antra,

Ferventem affectum nulla pruina vetat,

Et duce cum nullo, pede nudo, currit amator,

Atque suas preedas, hoste vetante, rapit.

Adversas acies et per sua vulnera transit,

Quod cupit, ut capiat, nee sibi parcit amor.

Ast ego pro vobis momenta per omnia pendens,

Vix eurai spatio, mente, quiete fruor.

Quae loca te teneant, si sibilat aura, requiro,

Nubila, si volites, pendula posco locum.

Bellica Persidis, seu te Bysanlion optat,

Ductor Alexandree seu regis urbis opes?

An Hierosolymae resides vicinus ab arce.

Qua est genitus Ghristus, Virgine matre, Deus.

Hoc quoque nulla tuis patefecit littera chartis,

Zb
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Ut mix'^is hinc pravior suineret arma dolor.

Quod si sigiia niihi nee terra, nee tequora niiltunt,

Prospera \el veniens nuntia ferret avis

!

Sacra Monasterii si me non claustra tenerent,

Improvisa aderam, qua regions sedes.

Pronipta per undifragas transissem piippe procollas :

F lalibus hybernis, heta moverer aquis.

Fortitir eluctans pressisseui peudula iluctus,

Et (piod naiita timet, noa pavitassot amans.

Imbribus infestis si solvorct unda carinam,

Te petcrem, tabula remige, vecta marl.-

Sorte sub infausta si prendere ligna vetarer.

Ad te venissem, lassa, natante manu.

Gum te respicerem, peregrina pericla negassem,

Naufiagii dulcis inox relevasses onus :

Aut niihi si querulam raperet sors ultima vitam,

Vel tunmlum manibus ferret arena tuis.

Ante pios oculos issem sine lube cadaver,

Ut vel ad exequias commoverere meas.

Qui spernis vitae flelus, lachrymatus humares

;

Atque dares planctus, qui modo verba negas.

Quid fugio memorare, parens, quid differo luctus ?

De nece germani cur, dolor alta, taces?

Qualiter insidiis insons cecidisset iniquis,

Oppositaque fide raptus ab orbe fuit.

Ei (hei) mihi qute renovo fletus referendo sepultos,

Atque iterum patior, dum lachryrnanda loquor

!

Hie tuos cupiens properat dum cernere vultus,

Nee suus impletur, dum mens obstat amor,

Dum dare dura mihi rcfugit, sibi vulnera fixit :

La^dere qui timuit, causa doloris adest.

Percutitur juvenis tencra lanugine barbse,

Absens nee vidi funera dira soror.

Non solum amisi, sed ncc pia lumina clausi,

Nee superincumbcns ultima verba dedi.

Frigida non calido tepefeci viscera lletu,

Oscula nee caro de moriente tuli,

Amplexu in misero neque collo flebilis IkesI,

Aut lovi infausto corpus anliela sinu.

Yita negabatur, (juia jam de fratre sorori

Debuil cgrediens halitus ore rapi.

Quid foci, vico misissem Listra feretro,

Non licet extinctum vel mens orner (ornet) amor"?

Impia crede, tuje rea sum, germane saluti

Mors cui sola fui, nulla sepulchra dedi.

Qua^ semel exccssi patriam, bis capta remansi,

Atque iterum bostes, fiatre jacente, tuli.

Tunc Pater, ac genitrix, et avunculus, atque parentes,

Quos flerem in tumulo, reddidit isle dolor.
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Non'vacat uUa dies lachrymis, post funera fratris.

Qui secum ad manes gaudia nostra tulit.

Sic miseree dulces consummaYere parentes,

Regius, ac serie, sanguis origo fuit.

Quae mala pertulerim, neque prsesens ore referrem,

Nee sic leesa tuo consulor alloquio.

Quseso, serene parens, -vel nunc tua pagina currat,

Mitiget ut validam lingua benigna luem.

Deque tui similis mihi cura sororibus hsec est,

Quas consanguineo cordis amore colo,

Nee licet amplecti, quae diligo, membra parenturn,

Osculor aut avide lumen utrumque, soror.

Si, velut opto, manent, superis rogo redde salutes

Proque meis votis oscula cara feras.

Ut me commendes Francorum regibus oro.

Qui me materna sic pietate eolunt.

Tempore longaevo vitalibus utere flabris,

Et mea de vestro vernet honore salus.

Christe, fave votis : hgec pagina cernat amantes,

Dulcibus et redeat littera picta notis.

Ut quem tarda spes cruciat per tempora longa,

Hanc celeri cursu vota secuta levent.

IN» 13

EPITRE ADRESSEE XV NOM DE RADEGONDE A HARTARK, PRIiSCE THURINGIEN

REFCGIE A CONSTAiNTINOPiE

Argdment. Radegundes, hoc in poemate, dolorem suum pro ThoringicB excidio, ac gentis suae clade

exprimens inducitur; turn spem suam, quam in Germano fratre, et Hamalefredo patruele (qui super-

slites ex domo ejus fuerant), positam habebat,una cum illis extinctam fuisse dicit; et eorum casum de-

flet acerbissime. PiOgat postremo Artarchin, quem nepotem appellat, ut in eorum locum, quos arctiore

necebsitudine propinquos habebat, cliaritate, ac caeleris officiis succedat.

Ad Artarchin *

.

Post patriae cineres, et culmina lapsa parentum.

Quae hostili acie terra Toringa tulit :

Si loquar infausto certamine bella peracta,

Quas prius ad lachrymas femina rapta trahar?

Quid mihi flere vacet pressam hanc funere gentem?

An variis vicibus dulce ruisse genus ?

Nam pater ante cadens, et avunculus inde -eecutus,

Triste mihi vulnus fixit uterque parens.

Restiterat germanus apex, sed sorte nefanda,

Me pariter tumulo pressit arena suo.

Omnibus extinctis, heu viscera dura dolentis

!

i. fortunati Opera, pars I, p. 482,
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Qui super unus eras, Ilanialefrede, jaces?

Sic Uaileguudis enim, pei" lompora loiifja, requiror '

Pertiilit luce triste pagina nostra loqui.

Tale venire din cxpcctavi muniis amanlis,

MililiKqnc tua; haiic mihi niiltis opem.

Dirigis ista nico nunc serica vellcra penso,

Ut dum lila traho, soler amore soror?

Siccinc consuluit valido tua cura dolori,

Primus, et extremus nuntius ista daret?

Nos aliter lachryniis per vota cucurrimus aui])lis_,

Venerat optandi dulcia, amara dari.

Anxia sollicito torquebar pectora sensu,

Tanta anirni I'ebris his recreatur aquis.

Cernere non merui vivum, nee adesse sepulchro,

Perleror exequiis altera damna tuis.

Cur tamen hac memorem tibi, care Artarchis alunine,

Fletibus atque nieis addcre flenda tuis?

Debueram potius solaniina I'erre parenti,

Sed dolor extincti cogit aniara loqui.

Non fuit ex longa consanguinitate propinquus,

Sed de fratre patris proximus ille parens.

Nam mihi Bertharius pater, ille Ermenefredus,

Germanis geniti, nee sumus orbe pari.

Vel tUj care nepos, placidum mihi redde propinquum,

Et sis amore mens, quod I'uit ille prius.

Meque monasterio missis, rogo, ssepe requiras,

Ac vestro auxilio stet locus iste Deo.

Ut cum matre pia vobis htec cura perennis

Possit in astrigero reddere digna throno :

Nunc dum distribuat vobis felicibus ut sit

Pra3sens larga salus, ilia fulura decus.

N» 14

VERS ADRESSES PAR FORTUNATUS AU ROI HIM'ERIK, A l'ocOASION

DU CONCILE DE DRAINE ^

AuGUMENT. Briiinact'tisis synodi Patres alloiiuitur hoc poemate Fortiuuitiis, poscitqiie ab eis veuiaui,

ut sibi liceat de Cliilpeiici laudibus dicere: quern a fjoueris nobilitate commendat, eta fains celeritale,

tuiu ab ejus virtule in praliis, ac rerum gestanim gloria : quem post varias reruiu \icissitudines, tan-

dem prisljuani, imo etiaiu ampliorem diguitatein, per adversos rerum casus, ait recupeiasso. Euuuieni

patri;e presidium adversus biirbaras uatioues esse prjedieat , ac laudat ejus juslitiaui , et doctriuam :

qua suis ilium majoribiis narrat proistilisse. Postrenio Fredeguudis regina encomium subteiit.

Ordo sacerdotum, veuerandaque culmina Christi,

Quos dedit alma tides relligione patres,

1. Ucquiro.

2. Veiianlii Furtiniali Opera, lib. IX, ca;!. i.
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Parvulus opto loqui regis prseconia celsi,

Sublevet exigui carmina 'vester amor.

Inclyte rex armis, et regibus edite celsis,

Primus et antiquis culmina prima regens

Rector habes nascendo decus, moderando sed auges,

De radice patris flos generate potens.

^quali serie vos nobilitando vicissim,

Tu genus ornasti, te genus ornat avi.

Excepisti etenim fulgorem ab origine gentis,

Sed per te proavis splendor honore redit.

Te nascente patri, lux altera nascitur orbi,

Nominis et radios spargis ubique novos

;

Quera prfefert oriens Libyes, occasus, et arctus :

Quo pede non graderis, notus honore venis.

Quidquid habet mundus, peragrasti, nomine princeps,

Curris et illud iter, quod rota solis agit.

Cognite jam ponto et Rubro, pelagoque sub Indo,

Transit et Oceanum fulgida fama sopho.

Nomen ut hoc resonet, non impedit aura, nee unda,

Sic tibi cuncta simul, terra, vel astra favent.

Rex bonitate placens, decus altum, et nobile germen,

In quo tot procerum culmina culmen habent.

Auxilium patrife, spes et tu tamen in armis,

Fida tuis virtus, inclytus atque vigor.

Chilperice potens, si interpres barbarus exstet,

Adjutor fortis, hoc quoque nomen habes.

Non fuit in vanum, sic te vocitare parentes,

PrcBsagium hoc totum, laudis et omen erat.

Jam tunc judicium prsebebant tempora nato.

Dicta priora tamen dona secuta probant.

In te duke caput, patris omnis cura pependit.

Inter tot fratres sic amor unus eras.

Agnoscebat enim, te jam meliora mereri,

Unde magis coluit, prsetulit inde pater,

Praeposuit genitor, cum plus dilexit alumnum,

Judicium regis frangere nemo potest.

Auspiciis magnis crevisii, maxime princeps,

Hinc in amore manens plebis, et inde patris.

Sed meritis tantis subito sors invida rerum,

Perturbare parans regna quieta tibi

:

Concutiens animos populorum, et foedera fratrum,

La!dere dum voluit, prosperitate favet.

Denique jam capiti valido pendente periclo,

Quando ferire habuit, reppulit bora necem.

Cum retinereris mortis circumdatns armis,

Eripuit gladios sors, operante Deo.

Ductus ad extremum, remeas de funere vitae.

Ultima qucB fuerat, sit tibi prima dies.

Noxia dum cuperent hostes tibi bella parare.
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Pro te pugnavit fortis in arma fides.

Prospcra judicium, sine te, t'ua causa pereprit,

Et rodiit proprio celsa cathedra loco.

Rex bone, ne doleas, nam te fortuna querelis,

Unde latigavit, hinc meliora dedit.

Aspera tot tolerando diu, modo laeta sequuntur,

Et per mcerores gaudia nata metis.

Multimodas per opes seminans, tua regna resumis,

Namque labore gravi crescere magna solent.

Aspera non nocuit, sed te sors dura probavit,

Unde gravabaris, celsior iiide redis.

Altior assiduis crescis, non frangeris armis,

Et belli artificem te labor ipse facit.

Fortior elflceris per multa pericula princeps,

Ac per sudores dona quietis babes.

Nil dolet amissum, te rege superstite, mundus^

Qui se servarunt debita regna gradu.

Consuluit domui, patriee populoque Creator,

Quern gentes metuunt te superesse virum.

Ne ruat armatus per Gallica rura rebcllis.

Nomine victoris hie es, et ampla regis.

Quem Geta, Wasco tremunt, Danus, Estio, Saxo, Britannus

Cum patre quos acie te domitasse patet.

I Terror et extremis Frisonibus, atque Suevis,

Qui neque bella parant, sed tua frsena rogant.

Omnibus his datus es timor, illo judice campo,

Et terrore novo factus es altus amor.

In te, rector, habet regio circumdata murum,

Ac levat excelsum ferrea porta caput.

Tu patriae radias adamantina turris ab Austro,

Et scuto stabili publica vota tegis.

Neu gravet heec aliquis, pia propugnacula tendis.

Ac regionis oges limite forte foves.

Quid de justitiai referam moderamine, princeps?

Quo male nemo redit, si bene justa petit.

Cujus in ore probe mensural libra tenetur,

Rectaque causarum linea currit iter.

Nee mora fit, vero falsus nihil explicat error,

Judiciisque tuis fraus fugit, ordo redit.

Quid? quoscunque etiam regni ditione gubernas.

Doctor et ingenio vincis , et ore loquax.

Discernens varias sub nullo interprete voces,

Et gener'um linguas unica lingua refert.

Erigit pxiguos tua munificentia cunctos

Et quod das famulo, crodis id esse tuum.

Qualiter hinc itidem tua se prfficonia tendunt,

Laudis et hoc cumulo concutit astra Iragnr.

Cui simul arma favent, et littera constat amore,

Hinc virtute potens, doctus et inde places.
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Inter utrumque sagax, armis et jure probatus.

Belliger hinc radias, legifer inde micas.

De virtiite pater^ reparatur avunculus ore,

Doctrinse studio vincis et omne genus.

Regibus aequalis, de carmine major haberis,

Dogmata vel qualis non fuit ante parens.

Te arma ferunt generi similem, sed littera prfefert

Sic veterum regnum par simul, atque prior.

Admirande mihi nimium rex, cujus opime

Prfelia robur agit, carmina lima polit.

Legibus arma regis, et leges dirigis armis,

Artis diversse sic simul itur iter.

Discere si possit, rector, tua singula quisquis,

Ornarent plures, quae bona solus agis.

Sed tamen hsec maneant, et crescant prospera vobis,

Et liceat solio multiplicante frui,

Conjuge cum propia, qufe regnum moribus ornat,

Principis et culmen participata regit.

Provida consiliis, soUers, cauta, utilis aulse,

Ingenio pollens, munere larga placens.

Omnibus excellens meritis, Fredegundis opima,

Atque serena suo fulget ab ore dies.

Regia magna nimis, curarum pondera portans,

Te bonitate colens, utilitate juvans.

Qua pariter tecum moderante palatia crescunt,

Cujus et auxilio floret honore domus.

Quserens unde viro duplicentur vota salutis,

Et tibi mercedem de Radegunde facit.

Quae meritis propriis effulget gloria regis,

Et regina suo facta corona viro.

Tempore sub longo haec te fructu prolis honoret,

Surgat et inde nepos, ut renoveris avus.

Ergo Creatori referatur gratia digne,

Et cole rex regem, qui tibi prfebet opem.

Ut servet, cumuletque bonum; nam rector ab alto

Omnia solus habet, qui tibi multa dedit.
'

Da veniam, victor, tua me praeconia vincunt.

Hoc quoque, quod superor, sit tibi major honor.

Parvulus opto tamen, sic prospera vota seciindet,

Ut veniant terris haec pia dona polls,

^rea temperie faveant tibi, tempora pace,

Frugibus arva micent, foedera regna ligent.

Edomites omnes, tuearis amore fideles.

Sis quoque catholicis relligionis apex.

Summus honor regis, per quem donantur honores,

Cui longaeva dies constet, et alma fides.

Regibus aurum alii, aut gemmarum munera solvant,

De Fortunato paupere verba cape.
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SEPTlfeME RfiClT

N" 1

VERS ADRF.SSKS 'par FORTUNATUS A HILPERIK ET A FREDEGONDE, SUR LA MORT

DE LEURS JECISES FILS C.IILODOBERT ET DACOBERT *

Argument. Poenam Adae, et Uevae, a quibus peccandi origo exstitit, inflictam commemorat, et inde

in miseram proleni mortem ait fuisse propagatam : turn mortis ipsius necessitatem ex Patrnm, qui ante

dpcesserunt, eiemplo conflrmat. Hinc vero Cliilperici dolorem, qiiem ei acerbo flliorum funere conce-

porat, consolatur : nihil prodesse lachrymas affirmans ad charos ab inferis revocandos. Addit fines

ciijusqne vitae rite constitutos a Deo fuisse : atque eundem iioraines, tanqnam -vasa, cffringere, cum In-

biu'i'it. Eundem hortatur ad luinc dolorem fortiter ferendum ac solandam Fredegundem reginam, fllio-

rnm necem acriter dcflentem. Exemplo Job, Davidis, et matris Machabsonim suadet, ut gratiae potius

supremo Deo agantur, quod insontes pneros immatura raorte prsripuerit : atque inde etiam parentes

consolandi occasionem sumit ,
quod ill! a sacro Baptismi lavacro puri ad Deum migraverint, siiperna

in felicitate locandi. Postremo novam iisdem sobolem in locum demortus auguratur.

Aspera conditio, et sors irrevocabilis horse,

Quod generi humano tristis origo dedit :

Cum suadens coluber projecit ab ore venenum,

Morsu et serpentis mors fuit Eva nocens.

Sumpsit ab ipso ex tunc Adam patre terra dolorem,

Et de matre gemens, mundus amara capit.

Preevaricando duo probro damnantur acerbo,

lUe labore dolet, hsec generando gemit.

Mors venit inde vorax, transmissa nepotibus ipsis,

Haeredesque suos tollit origo nocens.

Ecce hoc triste nefas nobis gennere parentes :

Ceperat unde prius, hinc ruit omne genus.

Primus Abel cecidit, miserando vulnere caesus,

Ac fraterna sibi sarcula membra fodent.

Post quoque Seth obiit, sub Abel vice redditus idem,

Et quamvis rediit, non sine fine fuit.

Quid Noe memorera, laudatum voce Tonantis,

Quern levis area tulit, nunc gravis area premit?

Sic quoque Sem, et Japheth, patrum justissima proles,

Sancta et progenies tale cucurrit iter.

Quid patriarchain Abraham, vel Isaac, Jacob quoque dignos

Cum de lege necis nemo solutus adest?

Melchisedech etiam, Domini sacer ore sacerdos,

Job quoque, ceu geniti sic abiere sui

Legifer ipse jacet Moses, Aaronquc sacerdos,

Alloquiisque Dei dignus, amicus obit.

Successorquc suus, populi dux inclytus, lesus

1. Venanlii Fortnnati Opera, lib. IX, cap. n.
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Qui legis libris^ occubuere patres.

Quid Gedeon, Samson, vel quisquis in ordine judex?

Mortem sub Domino judice nemo fugit.

Israelita potens David rex, atque propheta,

Est situs in tumulo cum Salomone suo.

Esaias, Daniel, Samuel, Jonasque beatus,

Vivens sub pelago, stat modo pressus humo.

Princeps clave, Petrus, primus quoque dogmate PauUis,

Quamvis celsae animfe, corpora terra tegit.

Semine ab humano cui nullus major habetur

Vir Baptista potens ipse Joannes obit.

Enoch, Heliasque hoc adhuc spectat uterque,

Qui satus ex homine est, et moriturus erit.

Ipse creator ovans, surgens cito Christus ab umbris,

Hie quia natus homo est, carne sepultus homo.

Quis, rogo, non moritur, mortem gustante salute

Dum pro me voluit hie mea vita mori?

Die mihi quid poterunt Augusti, et culmina regum,

Membra creatoris cum jacuere petris?

Brachia non retrahunt fortes, neque purpura reges,

Vir quicunque venit pulvere pulvis erit.

Nascimur sequales, morimurque csqualiter omnes,

Una ex Adam est mors, Christus et una salus.
'

Diversa est merces, funus tamen omnibus unum.
Infantes, juvenes, sic moriere senex.

Ergo quid hinc facimus, nunc te rogo, Celsa potestas,

Cum nihil auxilii possumus esse rei?

Ploramus, gemimus, sed nee prodesse valemus,

Luctus adest oculis, est neque fructus opis.

Viscera torquentur, lacerantur corda tumultu,

Sunt cari extincti, flendo.cadunt oculi :

Ecce vocatur amor, neque jam revocatur amator,

Nos neque jam repetit, quem petra mersa tegit.

Quamvis clamantem relugit mors surda, nee audit,

Nescit in affectum dura redire pium.

Sed nolo, atque volo, migrabo cum omnibus illuc,

Ibimus hinc omnes, nemo nee inde redit :

Donee adventu Domini caro mortua vivat,

Surgat et ex proprio pulvere rursus homo.

CcBperit ut tegere arentes cutis uda favillas,

Et vivi cineres de tumuhs salient.

Ibimus ergo omnes, alia regione locandi,

Ibimus ad patriam, quos peregrina tenent.

Ne cruciere igitur, pie rex, fortissime princeps.

Quod geniti pergunt, quo petit omnis homo.

Quale placet figulo vas fictile, tale paratur,

Quando placet figulo, vasa soluta ruunt.

Quod jubet Omnipotens, non possumus esse rebelles,

Cujus ad intuitum sydera, terra tremunt.
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Ipse creat hominem, quid dicere possumus? idem.

Qui dedit et recipit, crimina nulla gerit.

lUius ecce sumus figmentum, et spiritus inde est,

Cum jubct, hinc imus, qui sumus ejus opus.

Si libet, in hora monies, freta, sidera mutat,

Cui sua facta favent, quid homo fumus agit?

Rex, precor, ergo potens, age, quod tibi maxime prosit,

Quod prodest anima cum deitatis ope,

Esto virile decus, patienter vince dolores.

Quod non vitatur, vel toleretur onus.

Quod trahimus nascendo, sine hoc non transiit ullus.

Quod nemo immutat, vel ratione ferat.

Consul eas domniig regin« et amantis amata?,

Quce bona cuncta capit, te sociante sibi.

Materno affectu placare jubeto dolentem.

Nee simul ipse fleas, nee lachrymare sinas.

Te regnante viro, tristem illant non decet esse

Sed magis ex vestro gaudeat alta thoro.

Deprecor hoc etiam, vitam amplam conjugis optans,

Consul eas genitae, consul eas patriae.

Talis erit populus, qualem te viderit, oranis.

Deque tua facie plebs sua vota metit.

Denique Job natos septem uno triste sub ictu
'

Amittens, laudes retulit ore Deo.

David psalmographus, genitum cum amisit amatum,
Mox tumulo posuit, prandia festa dedit.

Femina bis fclix, pia mater Macbabaeorum,

Natos septem uno funere laeta tulit.

Prompta adiens Domino, semper tibi gloria. Rector,

Cum vis, summe pater, pignora mater habet.

Unde Deo potius refertur gratia nostro,

Germine de vestro qui facit ire polo.

Eligit et gemmas de mundi stercore pulchras,

De medioque luto ducit ad astra throno.

Messis vestra Deo placuit, quam in horrea condit,

Dum spicis teneris dulcia grana metit.

Non paleas generas, frumenta sed integra gignis :

Nee recremanda foris, sed recreanda polls.

Pra^sertim qui sic sancto baptismate puri,

Hinc meruere rapi, fonte lavante novi.

Stantes ante Deum, veliit aiirea vasa decoris,

Aut quasi candelabris pulchra lucerna nitens

Immaculata; animte, radiantes semper honore,

Vivorum retinent in regione locum.

Inde domo Domini plantati lumine vernant,

Candida ecu rubeis lilia mixta rosis.

Jusserit et Doininus cum membra rcdire sepulta,

Vestibit genitos tunc stdia pulchra tuos :

Aut palmata chlamys, rulilo contexta sub auro.
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Et variis gemmis frons diadema geret.

Utentes niveam per Candida pectora pallam,

Purpureamque togam fulgida zona ligat.

Tunc pater et genitrix mediis gaudebitis illis,

Gum inter sidereos cernitis esse viros.

Est tamen omnipotens, Abrahae qui semen adauxit,

Vobis atque dabit, Job quod amore dedit.

Restituens numerum natorum germine digno,

Progeniemque refert nobilitante fide.

Qui in solium David Salomonis contulit ortum,

Pro vice germani cum redit ipse patri.

Ille tibi poterit de conjuge reddere natum,

Gui pater adludat^ ubere mater alat.

Qui medius vestri reptans per coUa parentum,

Regibus et patriae gaudia longa paret.

N° 2

EPITAPHES DES DEUX JEUNES PRINCES *

I. Argdment. Scribit Fortunatus epitaphinm Chlodoberli, filii Chilperici regis, et Fredegundis. Quia-

decim annos naliim refert ilium obiisse. Laudat regale ejus genus; ac spem, quam de se toti regno,

si vixisset, prsebuerat, commemorat. Ejus tamen mortem negat deflendam esse, qui parvus hinc, et

innocens decesserat.

Flere monent populum crudelia funera regum,

Cum caput orbis humo mcBSta sepulchra tegunt.

Hoc igitur tumulo recubans Chlodobertus habetur,

Qui tria lustra gerens raptus ab orbe fuit.

De proavo veniens Chlodovecho celsa propago,

Chlotariique nepos, Chilpericique genus :

Quem de regina sumpsit Fredegunde jugali,

Auxerat et nascens Francica vota puer.

Quem, patris et patriae dum spes adolesceret ampla,

Accelerante die sors inimica tulit.

Sed cui" nulla nocent queruli contagia mundi,

Non fleat ullus amor, quem modo cingit honor.

Nam puer innocuus, vivens sine crimine .lapsus,

Perpetui regni se favet arce frui.

u. Argument. Superior poemati adtexit epitaphium Dagoberti , item Chilperici et Fredegandis filii,

podem ferme tempore, et ejusdera mortis genere, quo Chlodobertus, ejus frater, extineti. Regium ejus-

dem genns, ac stirpem commemorat. Felicem eundem, ac beatum depraedicat, quod vii sacro ablutus

lavacro obierat.

Dulce caput populi, Dagoberle, perennis amore,

Auxilium patriae, spes puerilis obis.

i, Venantii Fortunati Opera, lib. IX, cap. rv et v. ;
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Germine regali nascens generosus, et infans,

Ostcnsus terris, mox quoquo raple polls.

BelUgeri veniens Chlodovechi gente potent!,

Egregli pruavi germen, honore pari.

Regibus antiquis respondens nobills infans,

Chllperlcique patris vel Fredegunde genus.

To veneranda tamcn mox abluit unda lavacri,

Hinc licet abreptiim lux tenet alma throno.

Vivis honore ergo, et cum judex venerit orbis,

Surrecturus eris fulgidus, ore nitcns.

FIN DES PIECES JUSTIFICATIVES
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